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I n t r o d u c t i o n  g é n é r a l e  

Les  v i l l e s  o n t  conn u  d es  ex t ens io ns  én o rm es  au  co ur s  d e  ces  

d e r n i è r es  ann ées .  La  v i l l e  d e  S é t i f ,  à  l ’ i n s t a r  d e  l a  p lu p a r t  d es  

v i l l e s  a l gé r i en n es ,  a  co n n u  un  é t a l em en t  u rb a i n  cons id é r ab le  

d u r an t  e t  ap r è s  l a  p é r i od e  co lo n i a l e .  L’ ex t en s i on ,  qu i  s e  t r ad u i t  

p a r  u n e  a r t i f i c i a l i s a t i on  de s  so l s  d e  p lu s  en  p l us  im po r t an t e ,  s ’ es t  

f a i t e  au  d é t r im en t  d e s  so l s  a r ab l es  e t  d e s  bo i s em en t s  p é r i u rb a i ns .  

C e t  é t a l em en t  u rba i n  i n co ns id é r é  a  d e s  r ép e r cus s i ons  s u r  l e s  

p a r am è t r e s  c l im at iq ues  ( é l év a t i on  d e s  t emp é r a t u r e s )  e t  

h yd r o l o gi qu es ,  au gm ent a t i on  d es  s u r face s  im p e rm éab l e s  e t  s o c i o -

éco no miq u es .  

L’ é t a l em en t  u r b a in  e s t  un e  cons équ en ce  d e  l a  d ém o gr ap h i e  

ga l o p an t e  d ’ un e  p a r t  e t  du  d év e l op pem ent  é co no miq ue  

an a r ch iq u e ,  d’ au t r e  p a r t .  La  s a t i s f ac t io n  d es  b eso in s  e n  

h ab i t a t i o ns  e t  en  in f r as t ru c t u re s  so c io - écon omi qu es  s ’ es t  f a i t e  au  

d é t r im en t  d u  m i l i eu  n a t u r e l ,  m i l i eu  i nd i s pen s ab l e  à  

l ’ ép ano u i s s em en t  d e  l ’ ê t r e  hu m ain ,  d ’ où  l e  b es o i n  pou r  l u i  d e  

ga r d e r  u n  con tac t  au ss i  m in im e  so i t - i l ,  av ec  l a  n a tu r e .  

La  v i l l e  d e  S é t i f  a  co nn u  u n  d év e lo p pem ent  con s id é rab l e ,  

n o t am m ent  d u r an t  l e s  t r en t e  d e rn i è r es  ann ées .  C e  d év e lo p pem ent  

s ’ e s t  t r adu i t  p a r  un  é t a l em en t  u rb a in  r em ar qu ab l e ,  é t a l em en t  qu i  

m en ace  l ’ ex i s t en ce  d e s  b o i sem en t s  p é r iu rb a ins  ex i s t an t s .  La  

n écess i t é  d e  l ’ amén agem en t  d ’ e sp aces  u rb a in s  e t  pé r iu rb a in s  p ou r  

l e  m ai n t i en  d ’ un  l i en  av ec  l a  n a tu re ,  t e l s  qu e  d es  pa r c s ,  des  

j a rd in s  d es  b o i semen t s  u r ba in s  e t  p é r i u rb a i ns ,  s ’av è r e  de  p l us  en  

p lu s  p r im or d i a l e  p ou r  l e s  ge s t i on n a i r es  d es  c en t r e s  u r b a i ns .   

La  t h ém at i qu e  d e  ce  t r av a i l  e s t  s ubd iv i s ée  en  t r o i s  pa r t i e s  

e s s en t i e l l e s  :  

D an s  un  p remi e r  t em ps ;  à  l ’ a i d e  d es  do nn ées  s a t e l l i t a i r es ,  

n o us  n ou s  p r op oson s  d e  f a i r e  l e  s u i v i  d e  l ’ é t a t  d e  ce t t e  v égé t a t io n  

p é r i u rb a i n e .  No us  e s s aye r o n s  d e  m et t r e  en  év id en ce  l ’ im po r t an ce  
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éco lo g iq u e  d e  ces  b o i s em en t s  en  m et t an t  en  ex ergu e  l eu r s  

m ul t i f on c t io nn a l i t é s .  

U n e  an a l ys e  d e  l ’ év o l u t i on  d u  cou ve r t  v égé t a l  d e  l a  v i l l e  d e  

S ét i f  du r an t  l a  p é r i od e  19 86 - 20 13 ,  à  l ’ a i d e  d ’ i m ages  sa t e l l i t e s .  

P ou r  l e  t r a i t em en t  d e  ce s  im ages  no us  av on s  eu  r eco u rs  aux  

l o g ic i e l s  E N V I4 . 7  e t  A r cMap1 0 .  

Le  d eux i èm e  vo l e t  e s t  co ns ac ré  aux  b o i s em en t s  pé r iu rb a in s  de  

Zn ad i a  e t  G aou a .  Les  p o l i t i qu es  d e  ge s t io n  d e  ces  deux  s i t e s  

s e r on t  an a l ys ée s  a i ns i  qu e  l eu r  r ap p or t  av ec  l es  p r i nc ip aux  

ac t eu r s  d e  ces  p o l i t i qu es  :  l e s  c i t ad i ns ,  l e s  s e r v i ces  mu n ic i p aux  e t  

d ép a r t em en t aux .  

Le  d e r n i e r  v o l e t ,  co ns i s t e  e n  l a  p rop os i t i on  d ’ am én agem ent  

d e  ce s  deux  b o i s emen t s  d an s  u n e  p e r sp ec t iv e  d e  l eu r  p r és e r v a t ion  

d ’ un e  p a r t  e t ,  d e  l e s  r end r e  a t t r a c t i f s  p o u r  l e  p ub l i c  d’ au t re  p a r t .  

Leu r  p r é s e r v a t i on  p a ss e r a  p a r  u n e  amé l i o r a t i on  d e  l a  b iod iv e rs i t é  

p a r  l ’ i n t ro du c t io n  d e  n ou v e l l e s  es p èce s  v égé t a l es  q u i  f av o r i s e r a  

en t r e  au t r e  l ’ a t t r a c t i v i t é  d u  s i t e  p ou r  l e s  c i t ad in s .  
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Chapi t re  1  :  Synthèse bibl iographique  

Introduc t ion   

La  v i l le  est  une  uni té  de  product ion qui ,  à  côté  d ’autres  d imens ions ,  

joue  un rô le  i r remplaçable  dans  le  maint ien  et  la  c ro issance économique .  

E l le  dés igne auss i  un groupement de  populat ion et  de construc t ions  où 

e l les  s ’ar t icu lent  autour  d ’une  même organisat ion économique  et  soc io -

cu l ture l le .  Comme e l le  est  auss i  un  groupement de  populat ions 

agg lomérées ,  déf in i  par  un e f fect i f  de  populat ion et  par  une  forme 

d’organisat ion économique  et  soc ia le  (Bouraoui ,  2007) .  

La  concentrat ion des  industr ies ,  donne  na issance  à  de  nouve l les  

agg lomérat ions  urba ines  dont  le  déve loppement  est  rap ide ou b ien e l les  

s ’ insta l lent  à  côté  des  v i l les  ex is tantes  provoquant  une  cro issance 

démesurée de  l ’agg lomérat ion.  Mais  l ’o rganisat ion  po l i t ique  et  

adminis t rat ive  ne  t ient  pas  compte  des  problèmes  vécus  par  les  v i l les  et  

des  problèmes  d ’ordre  spat ia l  comme par  exemple  le  fonc ier .  

 La  v i l le  de  Sét i f  a  connu un habi tat  groupé  qui  ne  date  pas  

d 'aujourd 'hui .  L 'habi tat  groupé  ava i t  comme f ondement  la  maison 

co lonia le  avec  cour .  Ce l le -c i  s 'est  reconst i tuée  durant  le  temps  en une 

«  harat  »  :  c ’est  une grande  maison qui  permetta i t  la  cohabitat ion de 

cul tures  d i f férentes .  De  nos  jours ,  e l le  dev ient  uns  copropr iété fami l ia le  

qui  s 'ouvre  à  des  co locata i res  ne  portant  pas  le  même nom . On constate 

la  pro l i férat ion de ‘ c i tés  numér iques ’  représentées  par  des  c i tés  

nouve l lement  c rées ,  les  lo t i ssements  rés ident ie ls  et  l 'habi tat  co l lect i f  

comme par  exemple  les  300 ,  400 ,  500 ,  200 ,  e t  les1000  logements  101 4,  

e tc… ( f igure  1) .  La  v i l le  actue l le  dev ra i t  ê t re  «  radieuse  »  ( su ivant  le  

s logan de  Le  Corbusier ) ,  la  v i l le  contempora ine  do ît  ê t re  «  durable  »  

(Monin,  Descat  et  S i ret ,  2002) .  Aujourd’hui ,  près  de  50% de  la  populat ion 

mondia le  habite  en v i l le .  Les  urbanis tes  ont  déc laré  qu’une  v i l le  a  

p lus ieurs  ut i l i té s  :  soc ia le ,  env i ronnementa le  et  économique .  
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1- Contexte général de la ville  

  

 

 

 

Fig.1. Plan de la ville de Sétif (Abbaoui, 2011) 

La  v i l le  est  un système complexe  et  dynamique,  un pays age 

hautement  hé térogène  et  «  un macro -  écosystème »  or ig ina l  vu  par  

l ’éco log ie  urba ine .  Cons idérée  comme un ensemble  morpho log ique,  

phys ionomique,  soc ia l  e t  cu l ture l  d i f férencié  (Cos inschi  e t  Rac ine ,  1998) ,  

la  v i l le  est  un mi l ieu  complexe ,  dynamique,  et  aux  caractér i s t iq ues 

spéc i f iques  où s ’art icu lent  d iverses  interact ions  hommes/mi l ieux  mettant  

enjeu l ’espace .  En  tant  que  système complexe fonct ionnant  à  des  n iveaux 

d ’organisat ion d i f férents  (Pumain,  1998  et  2006) ,  «  l a v i l le  est  

aujourd’hui  à  la  fo is  terr i to i re  et  un i té  de v ie  co l lect ive ,  mi l ieu  et  en jeu,  
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cadre  phys ique  et  nœud de  re lat ions  entre les  êtres  soc iaux  »  (Cos inschi  

e t  Rac ine ,  1998) .  

E l le  est  une  concentrat ion d ’habi tants ,  un  mi l ieu  de  fonct ions  c ro isées  

dans  le sque l les  s ’exercent  la  p lupart  des  act iv ités  humai nes (habi tat ,  

commerce,  industr ie ,  éducat ion,  po l i t ique,  cu l ture) ,  sans cesser  d ’êt re  

une  conf luence  d ’enjeux  (Ferras ,  1990) .  

En jeu spat ia l ,  la  v i l le  nécess ite  une  gest ion rat ionne l le  de son 

expans ion,  ce  qui  impl ique  la  connaissance  et  la  compréhens ion de  ses  

s t ructures  et  de leur  évo lut ion.  La v i l le  repousse incessamment ses  

l imites  de  p lus  en  p lus  lo in .  « Le  problème des  l imites  de  la  v i l le  es t  donc 

inso luble  »  (A l la in ,  2004) .   

Déf in i r  la  v i l le ,  dé l imiter  ses  contours  et  su iv re  son évo lut ion 

spat ia le  dan s  le  temps ,  est  un des problèmes  redoutables  auxque ls  se  

t rouve  confronté  tout  chercheur t rava i l lant  sur  cet  espace  dynamique  et  

complexe .  Comme l e  fa i t  observe r  La jo ie  (2007) ,  « la déf in i t ion  de  la  v i l le  

se  recompose  en  permanence  au  rythme des  terr i tor ia l i tés  toujours  

changeantes  qu i  la   const i tuent  » .  

Longtemps,  la  v i l le  a  été  déf in ie  par  oppos i t ion  à  la  campagne ,  en 

fa isant  souvent  ré férence à  cet te  l imite  bruta le  v i l le/campagne.  

Aujourd’hui ,  cet te  dichotomie  est  obso lète  et  n ’est  p lus  d ’actua l i té  

(Mang in,  2004) .  La  v i l le ,  ne  se  déf in issant  p lus  comme une  s imple  uni té  

géographique  séparée  de son env i ronnement pér iurba in ,  ne se  conço i t  

p lus  en  dehors  de  son env i ronnement .  La v i l le  est  donc  ratt rapée  par  son 

env i ronnement  dans leque l  e l le  évo lue et  qui  est  à  la  fo is  le  mi l ieu 

phys ique  et  le  résu l tat  de  l ’act ion humaine  (C lergeau,  2007) .  Ce  c l ivage 

v i l le/campagne,  urba in/rura l ,  s ’estompe de  p lus  en  p lus  et  on se  t rouve 

en face  d ’une  autre  réa l i té  beaucoup p lus  complexe  :  les  espaces 

pér iurba ins .  Ces  espaces  mixtes  o f f rent  le  sent iment  d ’êt re  à  la  fo is  en  

v i l le  et  en  campagne ,  o u posent  un problème d’ ident i té .  O n ne sa i t  p lus  

s i  on  est  en  v i l le  ou en cam pagne  (Aguejdad,  2009) .   

2-  La  pér iurbanisat ion   
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Entre les  centres  urba ins  e t  l es  te rr i to i res  ruraux,  l a  pér iur banisa t ion 

engendre de  nouveaux ter r i to i res  par tagés  entre  les  prat iques urba ines et  

l es  ac t ivi tés  agr icoles  e t  fores t ières .  Deux processus  sont  en  cause  :  

-  Le premier  est  ce lu i  de l ’extension des  espaces  urbanisés  autour  des  

pet i t es  vi l l es  comme des  grandes ,  en relat ion  d irec te  avec  les  migra t ions 

quot id iennes  des  habi tants  ent re  l i eux de  t rava i l ,  de loi s i r s  e t  d’habi tat .  

-  Le second phénomène,  corréla t i f  du  précédent ,  es t  l a  régression  de  

l ’espace  agr icole  au  prof i t  de  l ’espace  cons t ru i t ,  mais  aussi  de  l ’e space  

des  parcs  et  j a rdins .  Ce  phénomène ord ina i re  se  t radui t  par  l ’ex tension 

autour  des  aggloméra t ions ,  d’un t issu  urbain  plus  ou  moins  dense ,  coupé 

d’espaces  de  nature  plus  ou  moins  fermement  protégés  par  l a  loi  se lon les  

pays :  l es  espaces  boisés  e t  agr i coles  a ins i  que  les  mi l ieux  aquat iques  

(Donadieu ,  1999) .  

La popula t ion  dans  la  commune ne  cesse  d’évoluer  à  un  rythme assez 

impor tant ,  notamment  au  n iveau  du  pôle  pr incipal  de  Sét i f  e t  les  cent res  

urbains  qui  l e  cernent  de  toutes  par t s  à  l ’ in té r ieur  de  la  commune .  C’est  

une  popula t ion  de  dif férentes  échel les  soc iales  et  qui  provient  de  d ivers  

hor izons .  El le  es t  d i spersée  sur  l e  t er r i toi re  communal  avec  une  

concent ra t ion  plus  prononcée  au  chef -l i eu  qui  conquier t  de  nouveaux 

t e rrains  ou  englobe  d’anciens  cent res  de  par  son  extension  tous  azimuts .   

Cet te  populat ion  a  a t te int  286.715 habi tants  en  2006 dont  260.910 au 

chef -l i eu t raduisant  un  pourcentage  de  concent rat ion  (91%) ,  d ûe  à  une 

augmenta t ion  annuel le  moyenne  de  l ’ordre  d’envi ron  5000 habi tants  par  

an depu i s  l ’ indépendance .  Le  gonflement  de  la  popula t ion  au  n iveau  du 

chef  l i eu  ent re  1994 e t  1998 est  dû  à  l a  conjoncture  sécuri tai re  touchant  

l es  populat ions  du Nord  de  la  wi laya ,  au  manque  de  proje ts  s t ruc turants  

suscept ib les  de  f ixer  l es  populat ions  déshér i té es  du  sud  de  la  wi laya ,  e t  

l ’a t t ract ion  exercée par  l a  vi l l e  de Sé t i f  en d irect ion  des  opérateurs  

économiques  soucieux de  met t re  à  prof i t  les  a touts  et  aut res  potent ial i t és  

offer ts  par  l es  opportuni tés  d’ inves t i ssement  mises  à  sa  d isposi t ion dans  

l e  cadre de  la  l ibre  ent repr ise  e t  l ’économie de  marché .  

Le  centre  perd  de  son at t ract iv i té  notamment  par  l ’engorgement 

qu’ i l  subi t  e t  à  cause du pr ix  du fonc ier .  Dans  ce  type  d ’agg lomérat ion,  
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les  habi tants  e f fectuent  de  nombreux  déplacements  pour  toutes  les  

act iv i tés  quot id iennes  ( t rava i l ,  achats ,  lo is i r s ,  rés idence) .  Les  fonct ions 

urba ines  étant  t rès  d ispersées,  i l  es t  d i f f i c i le  d ’o f f r i r  un  serv ice  publ ic  de  

t ransport  ef f i cace  pour  des  quest ions  de  rentabi l i té .  Les  t ra jets  se  font  

donc  en major i té  en  vo iture ,  ce  q ui  a  pour  e f fet  de  favor iser  un peu p lus  

l ’é lo ignement  et  la  d ispers ion des  act iv i tés  et  des  logements .  A ins i  d ’une 

v i l le  dense ,  constru ite  de  manière  cont inue  avec  des  immeubles  de  

p lus ieurs  appartements ,  on  est  passé  en un demi -s ièc le  à  une  zone  

urba ine  éta lée ,  d ispersée ,  hétérogène  et  fract ionnée.  La  norme dev enant  

la  maison indiv idue l le ,  les  entrepr ises  se  déve loppent  à  l ’extér ieur  de  la  

v i l le ,  les  t rajets  se  font  en  vo i ture  (Ungern -Sternberg  et  a l . ,  2003) .  

3-  L ’étalement  urbain   

L ’éta lement  urba in  cara ctér ise  le  phénomène de  cro issance  de 

l ’espace  urbanisé  de  façon peu maît r i sée ,  produisant  un t i ssu  u rba in  t rès  

lâche ,  de p lus  en p lus  é lo igné du centre de  l ’a i re  urba ine dont  i l  es t  

dépendant .  I l  se  tradui t  donc  par  une  consommat ion d ’espaces 

importante  et  supér ieure  au  n iveau dési ré  par  les  acteurs  publ ics  et  

compat ib le  avec  un déve loppement  durable  du terr ito i re .  On remarque 

a lors  que  l ’é ta lement  urba in  se  déf in i t  d e  façon re lat ive ,  par  rapport  à  

un pô le  dont  i l  dépend.  Par  a i l leurs ,  i l  faut  noter  que  s i  l ’é ta lement 

urba in  résul te  de dynamiques  essent ie l lement rés ident ie l les ,  i l  se  fa i t  

auss i  par  le  déve loppement  de  zones  commerc ia les  en  dehors  des  

espaces  urbanisés  (Pul l ia t ,  2007) .  Pour  répondre  à  ses  propres beso ins,  

la  v i l le  grandi t  e t  par  faute de  d is ponib i l i tés  fonc ières  dans ses  l imites,  

e l le  s ’éta le .  Par  conséquent ,  la  f ront ière  de  la  v i l le  se  t rouve 

cont inue l lement  repoussé e  p lus  lo in  (Nicot ,  1996) .  

L ’étude  de  l ’é ta lement  urba in  dans  les  agg lomérat ions  de ta i l le  

moyenne représente  donc  un enjeu imp ortant  pour  comprendre les  e f fets  

de l ’urbanisat ion sur  les  processus  éco logiques .  Eva luer  et  ant ic iper  les  

impacts  de  l ’éta lement  urba in ,  ex ige  un s u iv i  e t  une  ana lyse  f ine  à  part i r  

de  méthodes  et  de  données  adaptées  à  la  nature  du phénomène et  à  la  

part icular i té  de  chaque  cas  d ’étude.  Sa  mesure ,  son su iv i  dans le  temps  
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e t  sa  modél i sat ion ,  sont  d ’un grand intérêt  non seulement  pour  la  

communauté  sc ient i f ique  mais  éga lement  pour  les  co l lect iv i tés  

terr i tor ia les  a ins i  que  toute  personne  s ’ intéressant  à  la  ge s t ion urba ine 

(Aguejdad,  2009) .  

4-  Les  forêts  urbaines  et  pér iurba ines   

Les  forêts  urba ines  amènent  de  nombreux  bénéf ices  en  terme de 

durabi l i té .  E l les  permettent  de  réguler  le  c l imat  urba in  et  sont  porteuses 

de  b iodivers ité ,  mais  e l les  const i tuent  auss i  de s  espaces  de prat iques  

soc ia les  et  de  ressources  économiques  (V i l le  durable .org) .  

Les  forêts  pér iurba ines  sont  des  e spaces  forest iers  s i tués sous 

l ’ in f luence  d ’un espace  urba in  d is tant  de moins  de  30  k i lomètres .  Une 

part ie  du pér imètre de  cet te  forêt  peut  êt re  au  contact  des  espaces 

bât i s ,  sans  y  êt re  tota lement  inc lus  (Lhaf i ,  2010) .   

5 -  Les  espac es  verts :  l ieux  inc ontournables  en v i l le    

C’est  l ’urbanis te  Eugène  Hénard qui  int r odui s i t  la  not ion d ’espace 

vert  en  1903  lorsqu’ i l  à  souhai té  cartographier  l ’ens emble  des parcs  et  

jard ins  access ib les  à  Londres et  Par is  (Certu,  2009) .  En  France ,  la  not ion 

est  apparue  en 1925  avec  JCN Forest ier ,  conservateur  des parcs  et  

jard ins  de  Par is .   

5 -1 -  Une  not ion t rès  large   

La  not ion d ’espace  vert  est  assez  d i f f i c i le  à  app réhender .  E l le  a  

beaucoup évo lué  au f i l  des  années  et  e l le  d i f fère  se lon les  auteurs .  E l le  a  

un sens  t rès  large ,  ambigu,  qui  engendre  des  g l i ssements  sémant iques .  

Pour  donner  une première  p is te  de  réf lex ion,  on peut  s ’appuyer  sur  cette  

déf in i t ion:  «  Sous  l e  terme espace  vert ,  sont  regroupés  tous  les  espaces 

végéta l i sés ,  arborés  ou non,  qui  prennent  p lace  dans  le  t i ssu  urba in .  

Qu’ i l s  so ient  publ ics  ou pr ivés ,  ouverts  ou fermés  aux  habi tants ,  les  

espaces verts  ménagent  une  d iscont inui té  végéta le  entre les  zon es  bât ies  

et  les  annexes  minéra l i sées .  I l s  composent  un mai l lage  interst i t ie l  de 

verdure  et  i ls  se  déf in issent  par  oppos it ion  aux espaces  constru i t s .»  
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(Certu,  2009) .  Dans  cet te  descr ipt ion ,  on cons idère les  espaces verts  par  

oppos i t ion  aux bât i s ,  i l s  sont  donc  des é léments  propres  à  l ’urba in ,  

exc luant  le  rura l .   

Espaces  verts :  jard ins  ou forêts  ?   

Actue l lement ,  la  d i f f i cu l té  est  de  savo ir  ce  que  l ’on  cons idère 

comme étant  des  espaces  vert  :  un iquement  les  parcs  et  jard ins  du  

centre v i l le  ou fa i t -on éga lemen t ré férence  aux parcs  en  pér iphér ie  des 

v i l les?   

En réa l i té ,  cet te  not ion s ’est  longtemps l imitée  aux  squares  en 

centre -v i l le .  La  not ion même de  l ’espace  vert  appara î t  avec  le  

déve loppement  des  agg lomérat ions  et  au fur  et  à  mesure  que  l ’espace 

nature l  co l lect i f  se  rét réc ie  (De  V i lmor in ,  1976) .  Les  forêts  et  les  bo is  

sont  souvent  exc lus ,  fa i sant  davantage  ré férence aux  « espaces nature ls  

» .  En  e f fet ,  ceux -c i  sont  ass imi lés  à  des paysages  sauvages  ou moins  

ar t i f i c ia l i sés ,  anthropisés ,  la i ssant  p lace  à  une  nat ure  spontanée  (Certu,  

2009) .   

Les  espaces  pér iurba ins  d i t s  p lus  «  nature ls  »  comprennent  

généra lement:  les  p la ines  de  jeux ,  les  bases  de  p le in  a i r  e t  de  l o is i r s ,  les  

terra ins  d ’aventure ,  les  équipements  sport i f s  de  grande  sur face ,  e tc .  En 

ef fet ,  au  fur  et  à  mesure  que  l ’on  s ’é lo igne  du centre  v i l le ,  la  fonct ion 

d ’accue i l  du  publ ic  pour  les  act iv i tés  de  lo is i r s  de  p le in  a i r  e t  de  

promenade se  déve loppe.  Ces  espaces  pér iurba ins  permettent  éga lement 

de  créer  une  t rans i t ion  entre  la  campagne  et  la  v i l le .  Quant  aux  espaces 

verts  urba ins ,  i l s  comprennent  les  jard ins ,  les  squares ,  les  arbres  

d’a l ignement ,  les  p lantat ions ,  les  jard in ières ,  les  jard ins  sur  da l le ,  les  

j a rd ins  des  ensembles  immobi l iers ,  les  p laces  p lantées ,  e tc .  

Ce sont  des  l ieux  p lus  t rava i l lés  où l ’ i ntervent ion de l ’homme est  

omniprésente  (Muret ,  1979) .  Durant  ces  c inquante  dernières  années ,  i l s  

ont  été  cons idérés  comme des  équipements  urba ins ,  oubl iant  certa ins  de 

leurs  rô les  essent ie ls .  En  e f fet ,  tous  ces  parcs  et  jard ins  ont  des  po ints  

communs,  com me le  maint ien  de  la  b iodivers i té  et  la  préservat ion du 
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patr imoine  paysager.  Les  espaces  verts  sont  donc  des  «  é léments  

fondateurs  de  l ’ ident i té  d ’une  v i l le  »  (Certu,  2009) .  A ce t i t re ,  i l s  font  

l ’objet  de  lo is  a f in  d ’o f f r i r  à  tous les  habi tants  un pet i t  c oin  de  verdure .  

Les  lo i s  re lat ives  au  mi l ieu  urba in ,  do ivent  êt re  appl iquées dans  les  

co l lect iv ités  terr i tor ia les .  A ins i ,  «  les  espaces  verts  f igurent  désormais  

parmi  les  équipements  s t ructurants  d ’ intérêt  publ ic  »  (Certu,  2009) .  De 

la  même manière ,  e l le  i nt rodui t  le  fa it  que  chaque  habi tant  puisse  

bénéf ic ier  de  10m²  d’espace  vert  de  prox imité  et  de  25m² d ’espace  vert  

de  f in  de  semaine .  I l  n ’est  pas  toujours  a i sé  de  fa i re  la  d i f férence  entre 

un espace  vert  de  prox imité  ou de  f in  de semaine .  C ’est  pourquo i  p our 

réuss i r  à  décrypter  leur  vocat ion,  i l  faut  se  baser  sur  des  ind icateurs .  

Aujourd’hui ,  i l  ex i s te  de  nombreux  cr i tères  a f in  d ’ ident i f ier  ces  

d i f férents  types d ’espaces ,  un  des p lus  important  est  ce lu i  de  la  

superf ic ie  (Certu,  2009) :  

-  Sur face  <1  ha:  square ,  jard in  de  prox imité .  

-  Sur face >  5  ha:  parc  urba in ,  vocat ion de  détente  et  de  promenade:  

plus  grande  proport ion d ’arbres ,  aménagé  s implement ,  géré  de  manière 

extens ive .   

-  Sur face  >  100  ha:  parc  pér iurba in  ou forêt  :  espaces  de  p lus  grande 

authent ic i té  mais  leur  vocat ion a  évo lué  au f i l  du  temps  avec 

l ’ insta l la t ion d ’équipements  sport i f s .   

5 -2 -  La  mult i fo nct ionnal i té  des  espaces  verts  

Les  espaces  verts  fournissent  p lus ieurs  fonct ions  et  parmi ces  

fonct ions ,  nous  c i tons  :  

1-  Des  espaces  de  lo is i r s  verts :  espace  de  promenade et  de 

sens ib i l i sat ion à  l ’éco système forest ier  au  d i f férant  v i s i teurs  de  la  

v i l le  et  de la  forêt .  

2-  Les  mass i fs  bo isés  soutenant  un déve loppement  économique et  soc ia l :  
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-  La  d imens ion économique:  va lor i sat ion de  sa  gest ion,  après  un 

temps on peut  ut i l i ser  le  bo is  de  cette  format ion végéta le ,  dans 

l ’ industr ie .   

-  La  d imens ion soc ia le :  l ’emplo i  généré  par  la  gest ion de  ces  s i tes ,  

pourra  fa i re  à  la  c réat ion de  postes  d ’emplo i ,  un  invest i ssement pour  des 

chant iers  comme par  exemple  co l lecte de  déc hets .  

3 -  Ces s i tes  bo isés  assurent  l ’amél iorat ion de  la  qua l i té  de  l ’a i r  de  la  v i l le  

e t  la  f ixat ion du so l .  L a  f igure  2  i l lust re  la  capac i té  de  f ix at ion du so l  

dans  la  forêt  de Z nadia .  

 

 

Fig .2.  Photo  i l lust rant  la  f i xat ion du so l ,  Z nadia  (2014)  
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4 -  Les  espac es  bo isés  sont  suscept ib les  d ’assurer  les  t ransferts  d 'énerg ie  

entre  les  écosystèmes  nature ls  e t  urba ins  et  compenser  une  part ie  de  

la  po l lut ion urba ine p ar  la  f i xat ion de  carbone .  L a  végétat ion est  

l ’é lément  i so lant  sonore  par  exce l lence .  

5 -  Les  espaces  vert s  sont  auss i  des  mi l ieux  cu l ture ls  que  les  d i f férentes 

inst i tut ions  éducat ives  peuvent  ut i l i ser  pour  l ’éducat ion 

env i ronnementa le ,  la  connaissance  de  la  faune  et  de  la  f lo re .  La  f igure  

n°3  i l lust re  la  b iodivers i té  de ces  bo isements .  

 

 

Fig .3.  Photo  du patr imoine  forest ier  à  Znadia  (2014)  

En réa l i té ,  la  not ion d ’espace  vert  s ’est  longtemps l imitée  aux 

squares  en centre -v i l le .  La  not ion même de l ’espace  vert  appara î t  avec  le  

déve loppement  des  agg lomérat ions  et  au fur  et  à  mesure  que  l ’espace 

nature l  co l lec t i f  se  rét réc i t  (De  V i lmor in ,  1976) .  Les  forêts  et  les  bo is  
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sont  souvent  exc lus ,  fa i sant  davantage  ré férence aux  « espaces nature ls  

» .  En  e f fet ,  ceux -c i  sont  ass imi lés  à  des paysages  sauvages  ou moins  

ar t i f i c ia l i sés ,  anthropisés  la i ssant  p lace  à  une  nature  sp ontanée  (Certu,  

2009) .  

Les  espaces  verts  do ivent  répondre  à  des  at tentes  var iées  de  la  part  

des  habi tants  ;  ce  qui  const i tue  un enjeu important .  D’une  part ,  i l s  

permettent  d ’o f fr i r  aux  c i tad ins  un l ieu  de  lo is i r ,  de  promenade et  de 

détente .  «  Pour  le  bonhe ur ,  la  sauvegarde du monde,  i l  est  p lus  essent ie l  

de  le  végéta l i ser  que  de  le  minéra l iser .  P lanter  est  p lus  urgent  que  bât i r .  

L ’homme a  un beso in v i ta l  d ’arbres ,  de  p lantes  et  d ’herbe  que de  béton,  

de p ierres  ou de  b i tume » (Sa int -Marc ,  1971  in  De V i lmor in ,  1976) .  

En ef fet ,  le  phénomène urba in  engendre  l e  beso in  cro issant  d ’espace s  de 

lo is i r  access ib le s  à  tous .  I l  peu vent  êt re  un moyen de  découvr i r  la  nature 

et  sa préservat ion ou encore de  déve lopper  l ’odorat ,  le  goût  et  le  

toucher  comme par  exemple  dans  le s  jard ins  botaniques  (Bouge,  2009) .  

I l s  peuven t  êt re  le  l ieu  d ’une  act iv i té  sport ive :  course ,  parcours  de 

santé ,  e tc .  

D’autre  part ,  i l s  joue nt  un rô le  essent ie l  pour  la  préservat ion des  

ressources  nature l les  et  de  la  b iodivers i té .  I l s  sont  les  l ieux  de re f uge  de 

nombreux  mammifères ,  insectes ,  espèces végéta les ,  etc .  I l s  ont  un rô le  

dans  la  protect ion des  so ls  en  préservant  les  sur faces  d ’absorpt ion en 

v i l le ,  ce  qui  favor ise  la  régulat ion du rég ime des  eaux  et  sa  régénérat ion 

nature l le .  La  végétat ion accro î t  la  capac i té  de  rétent ion en eau des  so ls  

e t  favor ise  la  réa l imentat ion des nappes .  I l s  permettent  éga lement  de 

contrô ler  une ur banisat ion par fo is  envahissante  (Muret ,  1979) .   

Aujourd’hui ,  au -de là  de  leurs  fonct ions  soc ia les ,  les  espaces verts  

appara issent  donc  comme des  re fuges  pour  la  b iodivers i té ,  qu’e l le  so i t  

remarquable  ou ord ina i re .  Penser  à  sa préservat ion ,  est  donc  nécessa i re  

et  pour  ce la  de  nouveaux  enjeux  et  out i l s  appara issent ,  mêlant  act iv i tés  

humaines  et  protect ion de  la  nature .  

6-  L ’aménagemen t  des  forêts  pér iurbain es   
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L ’aménagement  des  ressources  fores t ières  urba ines  ou  pér iurba ines ,  

do i t  intégrer  les  object i f s  env i ronnementaux  et  soc iaux .  

Le  p lan  d ’aménagement  pour l ’accue i l  du  publ ic  const i tue 

l ’ inst rument fondamenta l  pour déf in i r  la  p lace q ue do it  prendre 

l ’ aménagement  récréat i f .  Parmi  l ’ensemble  des  object i fs  ass ignés  à  une 

forêt ,  on peut  remarquer :  

-  Of f r i r  un  paysage  forest ier  sa in  et  sécuri ta i re  pour  les  v i s i teurs  de  

la  forêt  et  de surcro it ,  répondre  à  leurs  beso ins  c ro issants  en  mat ière  de 

détente et  de  lo is i r s .  

-  Organiser  la  protect ion et  garant i r  la  pérenni té  généra le  des 

mi l ieux  et  des  paysages .  

-  Sens ib i l i ser  le  publ ic  e t  les  générat ions futures  aux  problèmes de  la  

protect ion de  l ’env i ronnement  et  de la  conservat ion de la  nature .  

-  Gérer  durablement  l ’espace  forest ier .  

I l  es t  c la i rement  admis ,  pour  les  forêts  dont  nous  par lons ,  qu’e l les  

ont  un intérêt  publ ic  majeur  et  que leur  gest ion do i t  répondre  le  mieux 

poss ib le  à  la  demande soc ia le .  E l les  sont  de  t rès  longue  date  “ouvertes”  

à  la  c i rcu lat ion des populat ions env i ronnantes .  I l  sera i t  b ien  d i f f i c i le  

aujourd’hui ,  au  p lan  du dro i t  comme au regard  de  l ’op in ion,  d ’en fa i re  un 

espace  dé l imité  soumis  à  un dro i t  d ’entrée  et  p lacé  dans  une  log ique 

marchande.  Par  a i l leurs ,  e l les  do ivent  sat i s fa i re  les  beso ins  actue ls  et  

futurs ,  e t  nous  devons  dès  à  présent ,  modeler  ces  espaces  pour répondre 

à  la  demande future .  

La  compat ib i l i té  entre  ces  d iverses  fonct ions  est  un jeu  permanent  

d’équi l ibres  complexes  et  f rag i les .  Ces  re lat ions  conf l i c tue l les  ap pel lent  

une  gest ion dynamique,  rapprochée,  et  spéc i f ique  à  chaque  écosystème.  

Le  vocabula i re  reste  incerta in ,  mais  le  pr inc ipe  semble  universe l  e t  admis  

de  tous .  I l  prend pour  les  forêts  pér iurba ines  un caractère 

part icu l ièrement  complexe  car  les  demandes  soc ia les  y  sont  fortes  et  

t rès  d iverses  (R icher ,  1999) .  
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En  A lgér ie ,  l ’ aménagement des  forêts  urba ines  et  pér iurba ines ,  n’est  

qu’à  son début ,  puisque  l ’é ta lement  urba in  des  v i l les  a  connu des 

extens ions  énormes.  Les  urbanis tes  repose nt  beaucoup p lus  sur  le  

fonc ier ,  parmi  les  conséquences  en peu t  détru i re  de  grande s  sur faces 

forest ières  pour  aménager  et  favor iser  l ’extens ion des  bât i s .   

6 -1 -  Le  c i tad in   

Beaucoup de  c i toyens  de  Sét i f ,  e t  part icu l ièrement  les  vo is ins  des 

s i tes  bo isés  au  se in  de  la  v i l le ,  fu ient  les  nuisances  de  la  v i l le  et  vont  se  

promener  ou exercer  des  act iv i tés  sport ives  le  long  de  la  va l lée d e  l ’Oued 

Bousse l lam .  Ce  s i te  const i tue un havre de  f ra îcheur  et  de verdure ,  

comme le  pourra ient  êt re  les  forêt s  de  Znadia  et  de  Gaoua.  Ces  s i tes  

const i t uera ient  a lors  des  zones  at t ract ives  pour  l ’  ensembles  des 

c i toyens  s i  un  min imum d’aménagement  éta i t  entrepr is .  ( f igure  4 ) .  
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Fig  .4 .  La  f réquentat ion des  c i tad ins  des s i tes  nature ls  de  la  v i l le  de  

Sét i f  

En forêt ,  le  c i tad in  s ’at tend b ien souvent  à  t rouv er  “ sa  nature” ,  

image  idéa le  et  stable ,  sa  dynamique et  son instabi l i té .  (R icher ,  1999) .  

Pour  une part  des c i t oyens  interrogés ,  la  présence  d ’ indiv idus 

s ’adonnant  à  la  vente  et  consommat ion de  boissons  a lcoo l i sée  aux 

a lentours  de  cet te  forêt ,  rend l ’endro i t  malsa in  et  po l lué  par  les  déchets  

qu’ i l s  abandonnent  sur  p lace .  De  même,  en  a l lumant  des  feux  de  camp  à  

l ’ a ide  des  amas  d ’ordures  abandonnées ;  les  incendies  peuvent  se  

déc lencher  et  anéant i r  le  peu de  verdure  dont  peuvent  prof i ter  les  

habi tant  de  la  v i l l e  comme le  montre la  f igure  su ivante  ( f igure  5 ) .  

 

 

Fig .5 .  Déchets  au  se in  de  la  forêt  de  Znadia  (2014)  
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 Ces  bo isements  sont  soumis  éga lement  à  un surpâturage  

anarchique .  Cet te  prat ique  accentue  encor e  p lus  la  dégradat ion du 

couvert  végéta l  comme l ’ i l lust r e  la  f igure n°6 .  

 

Fig .6 .  Le  pâturage au se in  de  la  forêt  de Z nadia  (2014 )  

6-2-  Les  sc ient i f iques   

La  conservat ion de  la  b iodivers i té ,  dans  nos  forêts  attenantes à  des  

rég ions  fortement  peuplées  et  de  v ie i l le  c iv i l i sat ion,  passe par  une 

gest ion adaptée et  non par  une mise  en réserve  intégra le  généra l i sée .  

Cet te  gest ion devra non seulement  mainteni r  des  espaces  en réserve  

intégra le ,  mais  auss i  renouve ler  des  espaces  ouverts ,  régénérer  les  

mares  comblées  par  la  végétat ion,  e t  remplacer ,  sous  une forme à 

étudier ,  l ’act ion des  incendies  nature ls ,  les  e f fets  du pâturage  des  

animaux  sauvages ou domest iques ,  l ’absence  des  grands  carnass iers  

(R icher ,  1999) .   

En Algér ie ,  les  sc ient i f iques  contr ibuent  énormément  à  l ’é tude  de  

ces  mi l ieux  en quest ion  par  la  va lor i sat ion  du patr imoine  végéta l  ou  

animal ,  la  mise  en va leur  du s i te  pour  la  c lass i f i cat ion de  ses  systèmes 
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éco log iques  ( réserves  de  b iosphère ,  zo nes  humides ,  parcs  nat ionaux ,  

s i tes  ramsar ,…etc) .  A l ’heure  actue l le ,  les  forêts  urba ines et  pér iurba ines  

prennent  une  p lace  très  importante  car ,  l ’homme a  beso in  de  la  nature ,  

d ’où l ’ importance  de l ’aménagement  des forêts  urba ines  et  pér iurba ines .  

6-3 -  Les  pe intres   

Chez  les  européens ,  cet te  catégor ie  est  présente  dans  la  nature 

depuis  les  pré - impress ionnis tes  du mi l ieu d u X IXe  s ièc le ,  les  poètes ,  les  

amateurs  de  l ’h i s to ire  demandent  une  protect ion des  paysages ,  des 

é léments  p i ttoresques  ou romant iques ,  e t  la  conservat ion des  t races  de 

la  présence  des  hommes.  Comment  fa i re  pour  que  les  rochers  et  les  

re l ie fs  ne  so ient  cach és  par  le  couvert  des p ins  et  des  bouleaux ,  par  des  

essence s  dynamiques et  p ionnières  ?  

Comment  fa i re  pour  que  les  étendues  de sable  ne so ient  reconquises  par  

les  bruyères,  la  ca l lune  et  f ina lement ,  la  forêt  ?  Comment  fa i re  pour  que  

ces  chênes  énormes et  b as  branchus ,  parce  qu’ i l s  ont  vécu i so lés ,  ne 

dispara issent  dans  un peuplement  p lus  dense ,  puis  ne  meurent  sans  êt re  

remplacés  et  que  leur  image n ’appart ienne déf in i t ivement  qu’au passé  ?  

En  A lgér ie  cette  catégor ie  part ic ipe  par  ces  tableaux  de  la  nature 

seulement ,  en  montrant  les  beaux  paysages  de  nos  forêts .  

Le  forest ier  do i t  donc expl iquer  qu’une  forêt  v ivante  avec  ses  grands  

animaux,  ses  arbres  de  tous  âges  et  de  toutes  espèces ,  se  perpétue  et  

s ’équi l ibre  par  la  d ispar i t ion  permanente  d ’une  part  des  ind i v idus  qui  

const i tuent  ses  populat ions .  Les  explo i tat ions  de  coupes ,  les  chasses 

n’ont  p lus  les  mêmes  mot ivat ions  même lorsque certa ines  act ions 

peuvent  appara î t re  comme inchangées  dans  leurs  modal i tés .  C’est  l ’une 

des  d i f f i cu l tés  du d iscours  (R icher ,  1999 ) .  

Le  forest ier  aménagis te ,  après  avo i r  é té  à  l ’écoute  des  uns  et  des 

autres ,  des  é lus ,  des  sc ient i f iques ,  des  promeneurs ,  des  assoc iat ions ,  s i  

poss ib le  rassemblés  dans  un comité  consul tat i f  réunissant  toutes  les  

part ies  prenantes  et  toutes  les  sens ib i l i té s ,  se  ret rouve  devant  les  pages  
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blanches  de  l ’aménagement  forest ier .  Comme pour  les  autres  forêts ,  i l  

d i spose  d ’ana lyses  des  s tat ions ,  de  descr ipt ions  des  peuplements ,  d ’une 

cartographie  b iotopique.  Les  descr ipt ions des  paysages ,  les  ana lyses  de 

f réquentat ion,  prennent  dans  ces  études une  p lace  part icu l ière .  Une 

cartographie  archéolog ique  est  souvent  éminemment  souhai table  

(R icher ,  1999) .  

7 -Les politiques publics et leurs enjeux d ans la construction du paysage   

Dans  la  p lupart  des pays  européens  coex is tent  aujourd’hui  deux 

concept ions  de  la  not ion de  paysage ,  par fo is  exc lus ives  l ’une  de  l ’autre .  

L ’une,  esthét ique  et  cu l ture l le ,  re levant  des  sc iences  humaines,  soul igne 

la  nature  et  l ’évo lut ion des  regards  portés  sur  les  caractères  des 

terr i to i res  i ssus  des  in teract ions  entre  les  hommes et  la  nature .  L ’autre 

est  i ssue  des  sc iences  de  la  nature  et  de  la  v ie ,  e t  notamment  des 

sc iences géographiques ,  env i ronnementa les  et  éco -b io log iques donnant  à  

comprendre  le  fonct ionnement  et  évo lut ion des mosa ïques 

d’écosystème s .  La  première ,  d i te  cu l tura l i s te  conduit  à  dégager  les  

va leurs  h istor iques,  esthét iques ,  symbol iques  et  ident ita ires  d ’un 

paysage  (Roger ,  1997  ;  Schama,  1999)  et  la  seconde,  d i te  fonct ionnal i s te ,  

ses  va leurs  économiques ,  éco log iques  et  soc ia les  (Forman et  Godron,  

1986  ;  Brunet  199 2  ;  Oues lat i ,  2011) .  

En  A lgér ie ,  la  sc ience du paysage  n ’est  qu’ à  son  début ,  la  concept ion 

des  paysages  au  n iveau des  bât i s  e t  des  espaces  verts  tend ver s  

l ’ a rch i tectures  des  v i l les ,  e t  l ’act ion de  l ’homme en A lgér ie ,  v i se  

beaucoup p lus  la  présence  ident ique  des  inf rast ructures  au  n iveau d ’une  

v i l le ,  en  ne  respectant  pas  la  spéc i f i té  de la  rég ion .  A ins i ,  on  cherche  à  

rendre  tou tes les  v i l les  de  notre pays  ident ique s sur  le  p lan  

archi tectura l .  

La  convent ion européenne du paysage  a  é té  ouverte  à  la  s ignature  à  

f lo rence  le  20  Octobre  2000,  puis  s ignée par  33  pays .  La  p lupart -  sauf ,  

notamment ,  l ’A l lemagne,  l ’Autr iche ,  la  Suisse -  l ’ ava ient  ensui te  rat i f iée 

début  2011.  I l s  se  sont  a ins i  engagés  à  passer  d ’une po l i t ique  de 
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préservat ion des  l ieux  d ’except ion,  h is tor iques  ou naturels ,  à  une  

po l i t ique  d ’aménagement  et  de gest ion de  la  qua l i té  généra le  de  tous  les  

espaces  (Donadieu,  2012) .   

 

8-  Util ité de la télédétection spatiale dans les ét udes de l ’environnement 

urbain  

Parmi  les  informat ion s  géographiques d isponib les ,  les  données  de 

té lédetect ion occupent  une  pa lce  pr iv i lég iée .  Ces  sources  d ’ informat ion 

permettent  une  descr ipt ion exhaust ive,  object ive ,  reproduct ib le  et  

répét i t ive  de l ’  espace  urba in .  De p lus ,  pour  les  pays  en vo ie  de 

déve loppement ,  la  té léd étect ion spat ia l e  représente  souvent  la  seule  

source  d isponib le  pour  gérer  le s  informat ions  géographiques  urba ines .  

L ’approche  image  de  té lédetect ion const i tue  un moyen prom etteur  pour 

l ’adapt at ion des  informat ions  cherchées  aux  d i f ferents  niveaux d ’eche l le ,  

d’étudier  un système hétèrogène  comme le  mi l ieu  urba in .  La  

té lédetect ion représente  une  observat ion a l ternat ive  par  rapport  à  ce l le  

t radi t ionne l le  qui  ut i l i se  des  données de  terra in  pour  les  études 

env i ronnementa les .  Les  poss ib i l i tés  app ortées  par  les  images  sate l l i ta i res  

nous  servent  dans  notre  démarche  de  construct ion d ’ indicateurs  spat iaux 

en mi l ieu  urba in .  

Une  brève  déf in i t ion  des  not ions  l iées  à  la  té léd étect ion spat ia le  est  

ut i le  a f in  de  comprendre  la  nature  des  informat ions  fournie s  par  les  

images  sate l l i ta i res  (Kabi l ,  2010) .  

8 -1 -  Té lédétect ion spat ia le :  déf in i t ion et  concepts  

La  té lédétect ion se  déf in i t  comme l ’ensemble  des  techniques 

ut i l i sées  pour  étudier  la  sur face  de  la  terre  en se  servant  des  propr iétés  

du rayonnement  é lect rom agnét ique émis,  ré f léchis  ou d i f fusés  par  les  

d i f férents  objets  observés .  Bonn et  Rochon (1992)  ind iquent  éga lement 

dans  leur  déf in i t ion qu’  «el le  suppose  l ’acquis i t ion  d ’ informat ion à 

d is tance ,  sans  contact  d i rect  avec  l ’objet  détecté  » .  La  té lédétect ion 
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spat ia le  a  pour  object i f  d ’explo i ter  les  données  recue i l l ies  par  les  

sate l l i tes  d ’observat ion de  la  terre  pour  ext ra i re  des informat ions 

var iées  (phys iques ,  b io log iques et  humaines) .  

La  f igure  7  présente  un schéma s impl i f ié  des pr inc ipes  de  la  

té lédétect io n entre  l ’objet  détecté ou la  c ib le  et  le  sate l l i te .  

 

 

Fig .7 .  Schéma s impl i f ié  des  pr inc ipes de  la  té lédétect ion entre le  

sate l l i te  et  la  c ib le  (Kabi l ,  2010)  

Se lon la  source  de  radiat ion,  la  té lédétect ion est  déf in ie  comme 

étant   «  pass ive  » s i  la  rad iat i on so la i re  est  ut i l i sée  pour  la  détect ion des 

objets  sur  la  terre,  e t  ou «act ive  » quand ce la  impl ique  l ’ut i l i sat ion de 

sources ar t i f i c ie l le s  de  radiat ion.  Se lon les  bandes  spectra les  ut i l i sées 

pour  l ’acquis i t ion  de données ,  la  té lédétect ion peut  auss i  ê t r e  c lassée ,  

comme l ’expl iqu ent  Main i  e t  Agrawal  (2007) ,  en  t ro is  groupes  

pr inc ipaux  :  

-  La  té lédétect ion opt ique  qui  ut i l i se  la  part ie  v i s ib le  et  le  

proche  inf rarouge  du spectre  ;   

-  La  té lédétect ion thermique  qui  emplo ie  la  radiat ion 

thermique émise dans  l ’ in f rarouge  ;  

-  La  té lédétect ion m icro -onde  qui  opère  dans  les  longueurs  

d’ondes  de 1cm à1m et  peut  êt re  act ive  et  pass ive .  
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Af in  d ’ut i l i ser  e f f icacement  cette  techno log ie ,  i l  est  important  de  

connaî t re  les  forces et  les  l imites  des  données  de  té lédétect ion pour 

comprendre  que ls  types  d ’ images  sont  adaptés  à  nos  études .  La  

té lédétect ion possède  p lus ieurs  avantages en fournissant  :  

-une  v is ion  synthét ique  grâce  à  sa  procédure  de  détect ion à  

dis tance ,  qui  permet  d ’ana lyser  l ’espace  avec  cont inui té  

se lon des  éche l les  larges  en fonct ion de  la  réso lut ion 

spat ia le  du capteur  ;  

-une  v is ion  spat ia lement  uni forme dans  la  mesure  où le  

capteur  d ’acquis i t ion des  données  est  le  même pour  tout  

pixe l  ;  

-une  v is ion  répét it ive  grâce  à  la  pér iodic i té  des  sate l l i tes ,  

qu i  a ide  à  mesur er  l ’évo lut ion et  le  changement  des 

phénomènes  étudiés  en  fonct ion de  la  réso lut ion tempore l le  

du capteur  ;  

-une  v is ion  numérique  grâce  à  son processus  de 

t ransformat ion des données ,  qui  donne  la  poss ib i l i té  

d’ intégrer  ces  données  dans  des  t ra i tements  p lus  

déve loppés  et  peut  é l iminer  le  b ia i s  d ’échant i l lonnage  mis  

en p lace  par fo is  dans les  mesures  in  s i tu .  

8 -2 -  Caractér is t ique  des  donné es  de  la  té lédétect ion   

I l  es t  ut i le  de savo i r  que l  type de  données  peut  êt re  détecté par  la  

té lédétect ion.  E l le  peut  fourn i r  des informat ions  sur  deux  sortes  

d’observat ions  :  b iophys ique  et  hybr ide  comme le  soul igne  Jensen  en 

2000 .  

Le  premier  type  peut  êt re  mesuré  d i rectement  sans  avo i r  à  ut i l i ser  

des  données  aux i l ia i res .  Par  exemple ,  les  capteurs  thermiques  te ls  ETM+,  

ASTER et  MODIS ,  peuvent  enreg is t rer  la  température  apparente  d ’un 

objet  en  mesurant  la  radiat ion émise  par  sa  sur face .  I l  es t  poss ib le  

éga lement  d ’est imer la  teneur  en humidi té  du so l  d i rectement ,  en 
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ut i l i sant  la  té lédétect ion micro -onde  (comme les  images  Radars at ,  TM, 

IKONOS) .  Ces  deux  données  peuvent  êt re  ut i les  dans  des  modèles  de 

sc iences phys iques .  Déterminer  préc isément  la  locat ion géographique  

d’un objet  en  t ro is  d imens ions  est  auss i  env isageable  avec  des 

photographies  aér iennes  s téréoscopiques  ou des  imag es  radar  

inter férométr iques .  D ’autre s  mesures b iophys iques  concernant  la  

végétat ion ( la  concentrat ion en ch lorophy l le ,  la  b iomasse ,  la  teneur  en 

eau du feui l lage ,  e tc…)  peuvent  êt re  ext ra i t es  éga lement  de  l ’ imager ie  

sate l l i ta i re ,  a ins i  que  les  caractér i st i ques  de  l ’a tmosphère  ( la  vapeur 

d ’eau,  la  température ,  la  rugos i té  de  la  sur face ,  e tc…).  

Ces  types de  données  peuvent  a i sément  êt re  ut i l i sés  dans  le  cadre 

des  systèmes d ’ informat ion géographique  (S IG) .  
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Chapi t re  2  :  Présentat ion de la  zone d’étude  

1 -  S i tuat ion géog raphique de la  wi laya de Sét i f   

La  wi laya  de  Sét i f  occupe  une  superf ic ie  de  6504  Km²,  so i t  0 ,27  % du 

terr i to i re  nat iona l .  E l le  se  s i tue  à  300 Km  à  l ’Es t  de  la  capi ta le .  E l le  est  

l im itée  au Nord par  les  wi laya  de  Be ja ïa  et  J i je l ,  au  Sud  par  l es  wi laya  de 

M's i la  et  Batna,  à  l ’Es t  par  l a wi laya  de  Mila  et  à  l ’Ouest  par  la  wi laya de  

Bor j  Bou Arrer i j  (F igure  8 ) .  

 

 

 

 

Fig.  8.  Localisation et l imite s administrat ives de la wilaya de Sét if  
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Fig.9 .  Carte des l imites administratives de la wilaya de Sét if  

La vi l le  de Sét i f  se s i tue dans la  région  des  Hautes  Plaines  

Tel l iennes et  es t  t raversée par :  la  route nat ionale n°  05 (Constant ine -

Alger) ,  l a  route nat ionale n°09 (Bejaïa -Sét i f)  et  la  route nat ionale  

n°28 (Sét i f -M’si la) ,  les  l imites  sont  représentées  dans la  f igure n° 10.  
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Fig.10.  Carte des limites de la ville de Sétif (Boudjenouia et al . ,  2006)  

 

2-  L’évolution démographique de la vil le  de Séti f   

La  populat ion de  la  commune évo lue à  un ry thme soutenu 

notamment  au  n iveau du pô le  pr inc ipa l  de  Sét i f  e t  les  centres  urba ins  qui  

le  cernent  de  toutes  parts  à  l ’ intér ieur  de  la  commune .  C’est  une 

populat ion de  d i f férentes  éche l les  soc ia les  et  qui  prov ient  de  d ivers  

hor izons ,  e l le  est  d ispersée  sur  le  terr i to i re  communal  avec  une 

concentrat ion p lus  prononcée  au chef - l ieu  qui  conquiert  de  nouveaux  

terra ins  ou englobe  d’anc iens  centres  de  par  son extens ion tous az imuts .  

La commune comptai t  286715 habi tants  en 2006 ,  dont  260910 

pour le  chef- l ieu.  Ce chiff re se t radui t  par  un pourcentage de  

concentrat ion (91%) due à une augmentat ion annuel le moyenne 

d’environ 5000 habi tants  par  an depuis  l ’ indépendance.  En 2008 le 

dernier  recensement  a  donné un chiffre de 300000 habi tants  de la  

commune de Sét i f  (Limani ,  2008).  

RN 28 

RN 5 

RN 9 
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Plus de 90% de la  populat ion  représentent  les  r és idents  au chef-

l ieu de la  commune,  laquel le  a  connu des  ex tensions importantes  au  

cours  des  cinquante dernières  années.  

Les ci tés  satel l i tes  connaissent  le  même p hénomène 

d’accroissement  de  la  populat ion, qui  s’élève à plus  de 10.000 

habi tants  dans certa in cas .  

La  plupart  de ces  ci tés  sont  incluses  dans le  secteur urbanisé de 

la  commune par  le  Plan Directeur d’Aménagement  et  d’Urbanisme 

(PDAU) de 1997 mis  à part  l ’ agglomérat ion d’Abis  Ali  dont  la  

créat ion est  récente.  

Les vi l lages de l ’espace rural  se sont presque totalement vidés au 

profit  du pôle centre et des cités satel l ites,  alors que leur population 

représentait  plus de 4% de la population totale en 1987. Cett e migration de 

voisinage est essentiel lement due à la recherche par ces vi l lageois d’une 

plus grande sécurité en vi l le durant la pér iode du terror isme des années 

1990 (Boudjenouia et al. ,  2006).  

Une  des  déf in i t ions  des  c i tés  sate l l i tes  chez  les  urbanis tes ,  st ipule :  

une  c i té  sate l l i te  est  une  concentrat ion de  d i f fér ents  habi tats .  Ces  c i tés  

se  caractér i se nt  par  leur  prox imité  du centre  des  v i l les .  Une  autre  

approche  qui  détermine  les  c i tés  sate l l i tes  est :  une  agg lomérat ion o u 

une concentrat ion d ’ habitants  é lo ignée du centre -v i l le  de que lque  

k i lomètres ,  e t  dépendent  adminis t rat ivement  au  chef - l ieu  où à  la  v i l le  ( la  

commune) .  

3- La géologie   

Le substrat  géologique est  const i tué essent iel lement  par  des 

al luvions quaternaires  le  long de l ’Oued Bou Sel lam et  de par t  e t  

d’autre ,  par  des  al luvions quaternaires  indéterminées .  Dans  la  part ie  

Sud,  c’est  le  Moi-Pl iocène cont inental  composé de sables ,  graviers ,  

l imons,  argi les  et  calcaires  lacustre rougeâtres .  Dans la  part ie  Est ,  

appelée  communément  Znadia ,  se  t rouve l ’Yprésien-Lutét ien  

inférieur  composé de calcaires  bi tumineux blancs à cassure  noire et  
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si lex  noir ,  avec une pet i te  part ie  à  l ’Ouest  du Znadia ,  formé de  

Maestr icht ien supér ieur  à  Paléocène composées de marnes noires  

indifférenciées  parfois  à  boules  jaunes (Lima ni ,  2008).  

Le  substrat  des  boisements  de Znadia et  Gaoua ,  es t  const i tué de  

calcaires  bi tumeux blancs  à  cassure noire,  s i lex  noir  et  de marnes  

noires  avec une pet i te  part ie  à  l ’Ouest  de la  zone d’étude formé e de 

Maestr icht ien supér ieur  à  Paléocène composées  de marnes noires  

indifférenciées  parfois  à  boules  jaunes ( f igure 11).   
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Fig.11. Extrai t  de la  carte géologique de Sét i f  
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4-  Hydrographie   

Les  cours  d ’eau de  la  rég ion de  Sét i f  sont  généra lement  régul ièrs .  

Les  l i t s  sont  secs  en  été  et  parcourus  par  des c rues v io lentes  et  

f réquentes pendant  la  sa ison p luv ia l e  (Gharbi ,  1999) .  Ces  Oueds  sont  

dans  leur  major i té ,  secs  en  été  à  l ’except ion de  l ’Oued Bousse lem dont  le  

débit  moyen annuel  est  de  10 .6  mi l l ion  de  m³/s  (Gassas  et  Kha l f i ,  1995) .  

Son débi t  mensue l  moyen var ie  d ’une  sa ison à  l ’autre ,  le  maximum est  

atte int  au  mois  de  févr ier  avec  56  m 3 /s  et  le  min imum au mois  d ’Aout  

avec  1 .1  m 3 /s  (va leur  concernant  l ’année (1972 -1973)  mais ,  augmenté 

par  des  e f f luent s  urba ins  ascendant s .  I l  demeure  l ’oued le  p lus  tou ché 

par  la  po l lut ion par  la  po l lut ion dans  la  rég ion.  

Dans  ce  contexte  en enreg is t re  des  ru isse l lements  importants  sur  les  

rav inements  s i tués  sur  les  versants  Est  et  Ouest ,  ces  ru isse l lements  sont  

at ténués  par  la  végétat ion et  auss i  par  les  d i f férentes  cor rect ions 

torrent ie l le s  au  se in  de  la  forêt  de  Znadia .   

5-  Description des boisements  Znadia et  Gaoua  

5-1-  Historique de la  zone d’étude   

Les  s i tes  de Znadia et  Gaoua sont  des  boisements  périurbains  

const i tués  par  des  reboisements  effectués  entre 1965 et  1 970,  dans le  

cadre des  Chant iers  Populaires  de Reboisements  (C.P.R.)  et  des  

campagnes de volontariat .  

Les  CPR avaient  pour object i f  la  f ixat ion des  sols  et  la 

res taurat ion de la  couverture forest ière  sévèrement  détériorée durant  

la  guerre de l ibéra t ion d’u ne part ,  et  fournir  à  la  populat ion un 

emploi  souvent  rémunéré en nature  d’autre part .  

5-2-  Loca l i sat ion de  la  zone  d ’étude   

Le  rebo isement de  Z nadia  couvre une  superf ic ie  de 196ha 36ar  03ca.  

I l  s ’éta le  approx imat ivement  entre  les  longi tudes  5°22 ’44 .10 ’ ’  à  

5°23 ’50 .61 ’ ’  Es t  e t  les  la t i tudes  36°11 ’30 .66 ’ ’  à  36°12 ’37 .80 ’ ’  Nord.  



41 

 

Le  rebo isement  de  Gaoua couvre  une  superf ic ie  de  42ha  20ar .  I l  

s ’éta le  approx imat ivement  entre  les  longi tudes  5°23’30 .31 ’ ’  à  

5 °23 ’56 .36 ’ ’  Es t  et  les  la t i tudes  36 °12’5 .25 ’ ’  à  36°12 ’37 .47 ’ ’  Nord  ( f igure 

12) .  
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Fig.12. Loca l i sat ion de  la  forêt  de  Z nadia  et  Gaoua sur  un fond 

topo graphique  de  la  wi laya  de  Sét i f  
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Fig. 13. Carte  de  s ituat ion de s  bo isements  Znadia ,  Gaoua   

6-  Le  c l imat  

Les  données  c l imat iques  prov iennent  d e  l ’ONM (Off ice  Nat io nal  de 

Météoro log ie ,  s tat ion de  A in  S f iha ,  Sét i f ) .  Ces  données  c ouvrent  la  

pér iode  1981 -2012   

6 -1 -  Var iat ions annuel les  et  mensue l les  des  préc ip i tat ions  

D’une  année  à  l ’autre ,  le  tota l  des  préc ip i tat ions  var ie  

cons idérablement .  P our  l ’ensemble  de  la  sér ie ,  ce  tota l  a  dépassé  500  m 

durant  quatre  années  seulement :  1982 ,  1984,  1992 ,  2003 ,  avec 

respect ivement  563 ,2  ;  523 ,1  ;  505 ,2  et  584 ,9  mm.  Par  contre ,  pour  les  

années  1983,  1994  et  2001 ,  ce  tota l  n ’a  pas  excédé  300  mm ,  avec 

respect ivement  200 ,1  ;  273 ,6  et  25 1,3  mm.  L ’écart  d ’une année à  l ’autre 

peut  êt re  t rès  important  :  1982  a  enreg ist ré  563 ,2mm,  1983  seulement 

200 ,1  et  1984  523 ,1  mm ( f igure14) .  
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Fig.  14. Var iat ion de  la  p luv iométr ie  annuel le  de  la  s tat ion de  Sét i f  

La  var iat ion moyenne mensue l le  de  la  p luv iométr ie  d i f fère  d ’un mois  

à  l ’autre .  La  moyenne la  p lus  é levée est  enreg is t ré e  durant  les  mois  de  

Décembre  et  Mai ,  avec  respect ivement  44,95 et  44 ,20mm . P ar  contre ,  les  

va leurs  les  p lus  fa ib les  sont  observées  durant  les  mois  de  Ju i l le t  e t  Aout  

avec respect ivement  11 ,95 et  14 ,12  mm ( f igure  15) .   

 

Fig. 15. Var iat ion de  la  p luv iométr ie  mensue l le  de  la  s tat ion de  Sét i f  
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Ces  observat ions  sont  conf i rmées  par  l ’ ind ice  de  Nicho lson .  

6 -1 -1 -  Calcu le  de  l ’ ind ice  p luv iométr ique  IP  (mét hode des  indices  de  

Nicho lson )  

 

L ’ indice  de  Nicho lson appara î t  comme une var iab le  centrée  rédui te .  

Cette méthode  permet de  su iv re les  f luctuat ions  des rég imes 

p luv iométr ique et  hy dro log ique  d ’une rég ion donnée.  

Pour  le  ca lcu l  de  l ’ ind ice  p luv iométr ique  pour  chaque année,  

Nicho lson a u t i l i sé  la  formule  su ivante  :  

                    I i =  (Xi  -  X)/σ.  

Avec  Xi  :  Hauteur  de  p lu ie  en  mm de  l ’année  i ,   

         X  :  Hauteur  de  p lu ie  en  mm moyenne de  la  pér iode  d ’étude,  

        σ :  écart -  type  de  la  hauteur de  p lu ie  de  la  pér iode  d ’étude.  

Pour  d iagnost iquer  s i  une  année  es t  p luv ieuse  ou sèche  dans  une  

rég ion donnée ,  l ’ ind ice  IP  est  ut i l isé .  P lus ieurs  po ints  d ’o rdre 

méthodo log ique  mér itent  d ’êt re  c lar i f iés .  P our  prétendre  caractér i ser  de 

manière pert inente la  sa ison des p lu ies  à  t ravers  cet  ind ice ,  la  va leur  

négat ive  ou pos i t ive  ca lcu lée  de  l ’ ind ice  IP ,  ne  s ign i f ie  pas  que  la  zone 

connai t  une pér iode  humide  ou sèche.  (Abdou,  2008) .  

L ’ana lyse  de  l ’ ind ice  p luv iométr ique annuel  durant  la  pér iode  1981 -

2012 ,  nous donne une  idée de la  var iat ion inter  annue l le  des p lu ies ,  à  

Sét i f .  L ’année  1983  est  la  p lus  s èche,  a lors  que  l ’année  la  p lus  humide  

est  enreg is t rée  en 2003  ( f igure  16 ) .   
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Fig.16.  L ’ indice  p luv iométr ique  annuel   

 

6-1 -2 -  Le  rég ime sa isonni er  

Pour  mieux  sa is i r  le  rég ime p luv iométr ique  sa isonnier ,  nous  avons 

adopté  la  méthode  qui  cons is te  à  «  d iv is er  l ’ année  en quatre  tr imestres  

astronomiques ,  de  sort e  que  les  mois  in i t iaux  de  chaque  t r imestre 

cont ienne nt  so it  un  so ls t ice  so it  une  équinoxe  » (Ha l imi ,  1980) .  L ’h iver  a  

été  déf in i  comme la  pér iode  de  Décembre ,  Janv ier  et  Fevr i er  (DJF)  ;  le  

pr intemps  int ègre  les  mois  de  Mars  à  Mai  (MAM)  ;  l ’é té  les  mois  de  Ju in  

à  Août  ( J JA)  et  l ’automne la  pér iode  de  Septembre  à  Novembre  ( SON) .  

Le  rég ime sa isonnier  d i f f ère  d’  une  année  à  l ’autre ,  le  rég ime 

sa isonnier  est  de  type  HPAE ( f igure  17 ) .  
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Fig .17 .  Régime sa isonnier  des  préc ip i tat ions  de  la  stat ion de  Sét i f  

6 -2 -  La  température  

6 -2 -1 -  Les  moyenne s mensue l le s  des températures   

Les  moyennes  mensue l les  des  températures  l es  p lus  basses  

s ’observe nt  durant  le  mois  de  Janv ier  dont  la  moyenne est  de  5 .21°C.  La 

température la  p lus  é levée se  mani feste durant  les  mois  du Ju i l le t  et  

d’Août .  Les  va leurs  moyennes  sont  respect ivement  de  26 .58°C  pour  le  

premier  et  de  26 .21°C  pour  la  deux ième ( f igure  18) .  
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Fig.18.Variation moyenne mensuelle maximal et min imal des 

températures  

 

6 -2 -2  L ’ampl itude  thermique   

L ’ampl i tude  thermique  de  notre zone d ’ invest iguat ion,  pendant  la  

pér iode  1981 -2012  est  important e .  On constat e  qu’en été ,  e l le  var ie  de  

14°C  à  13°C .  E l le  est  éga lement  t rès  important e  en h iver,  avec  des  

var ia t ions  de  7°C  à  8°C  ( f igure  19 ) .  

 

 

Fig .  19 .  L ’ampl i tude  thermique   

6-3-  L ’humidi té   

L 'humidi té  re lat ive de  l ' a i r  (H% ou degré  d 'hygrométr ie ) ,  

couramment  notée  φ,  correspond au rapport  de  la  press ion part ie l le  de 

vapeur  d 'eau  contenue  dans  l 'a i r  sur  la  press ion de  vapeur  saturante  (ou 

tens ion de  vapeur)  à  la  même température et  press ion (GFDL ,  2009) .  

L ’humidi té  re lat ive  de  l ’a i r  a t te int  son max imum dans  le  mois  de 

Décembre  (79 .78%) ,  a lors  que  le  min imum est  observé  d urant  le  mois  de 

Ju i l le t  (9 .57% )  comme le  montre la  f igure  su ivante  ( f igure  20 ) .  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_partielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vapeur_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_de_vapeur_saturante
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Fig.  20 .  Var iat ion moyenne men sue l le  de  l ’humidi té  re lat ive    

L ’humidi té  re lat ive  const i tue  par  ses  écarts  brutaux ,  l ’un des 

caractères  c l imat iques  les  p lus  importants  des  montagnes  de  l ’Afr ique  du  

Nord (Queze l ,1980) .  E l le  a  une  grande  importance  pour  la  végétat ion 

forest ière ,  réduisant  l ’évaporat ion de  l ’eau du so l  e t  l ’ intensi té  de  la  

t ranspi rat ion des  végétaux  .  E l le  permet donc  la  conservat ion de  l ’eau 

dans  le  so l  et  son ut i l i sat ion par  la  p lante .  

6 -4 -  Les  vents   

Les  vents  dans  la  wi laya  de  Sét i f ,  souf f lent  surtout  du Nord en h iver  

(vents  humides) .  En  Hiver  et  en  Automne ,  les  vents  du secteur  Nord -

Ouest  apportent  le  p lus  gros  des  pré c ip i tat ions  de  l 'année.  En  été ,  c 'est  

le  s i rocco  (vent  sec  et  chaud)  qui  remonte  du Sud et  augmente  la  

température dans  la  rég ion Sud de la  wi laya  surtout .  Une  représentat ion 

graphique  expl iquant  la  d i rect ion et  la  v i tesse  des vents  f réquentant  

notre  rég io n:  la  rose  des  ve nts  pér iode 1981 -2012  ( f igure  2 1 ,  22) .   

Le  vent  ag i t  sur  la  végétat ion par  l ’act ion du dessèchement qui  

accé lère  le  phénomène de  la  t ranspi rat ion .  Le  s i rocco  en été ,  

augmentent  le  r i sque d ’ incendies .  
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Fig.  21. La  rose des  vents   

 

Fig.  22.  Var iat ion moyenne mensue l le  de  la  v i tesse  des  vent s   

6-5-  Les  ge lées   

Se lon les  min ima at te ints ,  les  ge ls  dest ruct i f s  peuvent  at te indre  ou 

non les  po intes  avancées  de  la  végétat ion forest ière .  Les  observat ions 

d isponib les  pour  la  stat ion de  Sét i f ,  rév è lent  que  les  ge lées  sont  assez  

f réquentes  et  peuvent  durer  jusqu'à  5  mois  à  Sét i f ,  a l lant  du  mois  
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d’Octobre  jusqu’au mois  de  Févr ier ,  avec  certa ins  jours  où l ’ intens i té  de 

la  ge lée pers i s te  prat iquement toute  la  journée . 

6 -6 -  Synthèse c l imat ique   

Notre  ré gion d ’étude se  s i tue  au Nord -Est  a lgér ien  appartenant  au  

bass in  méditerranéen .  Se lon Queze l  (1978 ) ,  cet te  rég ion appart ient  au 

domaine  méditerranéen appe lé  auss i  domaine  méditerranéen afr ica in .  

6 -6 -1 -  D iagramme ombrothermique  de Bagnouls  et  Gaussen (1957)   

Bagnouls  et  Gaussen déf in issent  un mois  bio log iquement sec ,  comme 

une  pér iode  durant  laque l le  la  quant i té  de  p lu ie  est  infér ieure ou éga le  

au double  des températures  enreg is t rées ,  d ’où la  re lat ion :  P ≤ 2  T.  

La  f igure  n°  23  nous  donne  une  idée  de  la  sa is on sèche  qui  s ’étend 

de la  f in  Mai  à  presque  f in  Septembre  ;  a lors  que la  sa ison humide 

s ’étend du mois  d ’Octobre  jusqu’à  la  première  quinza ine  du mois  de  Mai .  

 

 

Fig.  23.  Diagramme  ombrothermique    

 

6-6-2 -  Le  c l imagramme d’Emberger   
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Le calcul  du  quot ient  pluviothermique « Q2  » d’Emberger es t  

nécessaire pour déterminer l ’étage biocl imat ique de chaque région.  

Pour cela nous prenons en considérat ion les  paramètres  ci -dessous  :  

    P :  Précipi tat ion annuel les  en mm  ;  

   M :  Moyenne des  températures  maxima les  du mois  le  plus 

chaud en degré de Kelvin (°K)  ;   

   m :  Moyenne des  températures  minima les  du mois  le  plus 

froid en degré de Kelvin (°K).  

La formule ut i l isée pour le  calcul ,  es t  la  suivante :   

    Q 2  =  2000 P/  (M
2
 –  m

2
)      

On a t rouvé que Q 2  est  égal  à  42.87 avec m = 1.56°C.  

Selon le  cl imagramme pluviothermique d’Emberger,  la  s tat ion de 

Ain Sfiha est  s i tuée dans le  biocl imat  semi-aride frais .  

6-6-3-  L’indice d’ar idi té  de Demartonne  

Cet  indice caractéri se l ’ar idi té  du cl imat  d’une région donnée.  Il  

s ’exprime comme sui t  :   

I=  P/  (T + 10).  

P  :  Précipi tat ion moyenne annuel le en (mm).  

T :  Température moyenne annuel le en (°C).  

I=  399.32/  (15.08+ 10)= 15.92   

Pour :   

            20 < I < 30  :  Cl imat  tempéré  

            10 < I < 20  :  Cl imat  semi -aride 

            7 .5  < I < 10  :  Cl imat  s teppique 
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            5  < I < 7.5  :  Cl imat  désert ique  

                  I < 5  :  Cl imat  hyper -aride  

La valeur t rouvée de l ’ indice d’aridi té  (données de la  s tat ion de 

Ain Sfiha ,  Wilaya de Sét i f )  se t radui t  par  un cl imat  semi -ar ide de le  

région.  

6-6-4-L’indice Xérothermique d’Emberger   

Comme le Q 2  ne t ient  pas  compte de la  xérici té ,  Emberger  

(1941),  a  caractérisé l ’ intensi té  de la  sécheresse est ivale par  l ’ indice  

(S)  :  

S= PE /  M 

où le PE représente  la  somme des précipi tat ions moyennes est iv ales  

et  M la moyenne des  températures  du mois  le  plus  chaud.  

Le cl imat  ne peut  ê t re considéré comme médi terranéen du  point  de 

vue phytogéographique que s i  S  < 7.  

 Pour notre zone ,  l ’ indice xérothermique est  le  s uivant  :  

 S= 75.565 /  33.6= 2.51  

La valeur t rouvée de l ’ indice xérothermique S,  indique que le  cl imat  

de la  wilaya de Sét i f  es t  typiquement  médi terranéen.  

conclusion   

Le  c l imat  de  notre zone  d ’étude  est  de  type  méditerranéen 

cont inenta l  semi -ar ide ,  caractér i sé  par  deux  sa isons: -  l ’une h iverna le  

pluv ieuse  et  f ra iche ,  l ’autre  est iva le  sèche et  chaude (Daget ,  1977) .   

Les  caractér i s t iques descr ipt ives  de  ce  c l imat  t iennent  compte  de deux 

paramètres  essent ie ls  :  la  température et  les  préc ip i tat ions .  Nos 

résul tats  ind iquent  une  grande  var iab i l i té  interannue l le  et  inter  
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sa isonnière  des  précip i tat ions .  Le  max imum est  enreg is t ré  pendant  le  

mois  de  Décembre ,  par  contre  le  min imum est  enreg is t ré  pendant  le  mois  

de  Ju i l le t .  En  ce  qui  concerne  les  températures ,  e l les  sont  é levées  au  

cours  de  la  sa ison est iva le ,  par t icu l ièrement  les  mois  d ’  Août  et  Ju i l le t ,  

et  les  températures  sont  basses  pendant  l ’H iver ,  notamment  les  mois  de 

Janv ier  et  Décembre.  

7- Flore et   végétat ion   

Dans  chaque  pays ,  le  c l imat  façonne  la  végétat ion à  son image 

et  à  chaque  type  de c l imat  méditer ranéen correspond un étage  de 

végétat ion du même nom qui  est  l ’express ion v ivante et  se  

superpose exactement  à  lu i  (Boudy ,  1952) .  

La  forêt  de  Z nadia et  Gaoua sont  des  bo isements  mono -spéc i f iques 

(P in  d ’A lep) ,  sous  forme des  banquettes ,  âgés  d’env i ron 47  an s .  L es  p ieds 

sont  d ’une  hauteur  compr ise  entre  8  et  12m .  Cet te  forêt  est  re lat ivement  

dense ,  la  st rate arborescente  est  dominée  par  le  P in  d ’A lep avec  

quelques  espèces  (Tableau 1 ) .  Les  st rate s  arbust ive  et  herbacée  sont  

presque  absen tes ,  sauf  en  que lque s s i tes  dégradé s ,  en  ra ison d u 

caractère  ac ide  des  débr is  de  P in  d ’A lep .  

Tableau 1  :  L is te  des  espèces  arborescentes  de  Z nadia   

Genre  espèce  Nom commune  Observation  

Pinus  halepensis  Pin d’Alep  Essence pr incipale ,  

arbres  

Cupressus  semperv irensarizon ica  -Cyprés toujours 

ver t .   

-  Cyprés  

d’Arizonica.   

-Essence 

secondaire,  en 

mélange avec le  

cyprès ver t .   

Populus  alba  Peuplier  blanc  -Bien développé ,  

que lque p ied près  

de l ’entrée Ouest .   

Populus  nigra  Peuplier  noir   p ieds près de  

l ’entrée Ouest .   

Fraxinus  oxyphyl la  Frêne  oxyphyl le  -Eta lé  sur  le  long de 

la  route N ⁰75.   

Quercus  rotundifo l ia  Chêne ver t   -Des planta t ions 

dans la  parce lle  

incendiée  

Robinia  pseudoacacia  Robinier   -Encore en forme 

d’arbuste dans  la  

parce lle  incendiée  
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Cedrus  

 

atlantica  

 

Le cèdre de l ’at las  

 

On note la 

présence de 

quelque pied 

environ 4 sujets .  

 

 

 

La  s t rate  herbacée  est  b ien  déve loppée  dans  les  r ives  des  routes,  

a ins i  que  dans  les  espaces  dégagés .  P ar  contre ,  cet te  s t rate  est  peu 

présente sous le  bo is  dans  la  forêt ,  o ù la  l i t iè re  du p in  d ’A lep recouvre 

ent ièrement  le  so l .  Là ,  on  note  la  présence  des  espèces  de  la  fami l le  des 

poacées  et  des ombel l i fères  dans  des  s tat ions  dégagées .  
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Chapitre 3  :  Matériels  et  méthodes  

L’object i f  de ce chapi t re es t  de met t re  en appl icat ion  l ’ indice de  

la  végétat ion normalisé dans le  contexte de la  vil le  de Sét i f 

notamment  les  boisements  urbains  entre la  période 1986 et  2013.  Ces 

indices  décrivent  des  informat ions spat ia l isées  par  rapport  à  

l ’occupat ion du sol .  L’évolut ion de ce t te  relat ion décri t  un état  de  

ces  boisements  de la  vi l le  pour chaque période.  

Ce chapi t re comprend  le  matériel  ut i l isé ainsi  que la  

méthodologie adoptée pour  la  réal isat ion  des  di fférentes  cartes  des  

boisements  de la  vi l le .  

1-Matériel   

Nous disposons pour ce travail des documents suivants  :  

1-1- Cartes  

-  Une carte topographique de Sétif (échelle :  1/50 000);  

feuille Nj-31-VI-7-EST, Edition N°1 visa N°159. RI 2810 INC 

1991. 

-  Carte des sols d’Algérie (échelle  :  1/500 000) ; feuil le 

N.J.31-SE. Publiée par le service géographique de l’Armée en 1927 

complété en 1949.  

1-2- Images satell ites   

-  trois  images multibandes Landsat  :  TM (1986), ETM+ 

(2001) et ETM+ (2012)  avec une résolution de 15 m. 

-  Images satell ites Spot5 (Octobre 2002,  Juin 2013)  avec 

une résolution de 2.5 m.  

-  Image satellite de Google Earth du 08 juin 2011 de Sétif.  
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2- La méthodologie  

La méthodologie  se base sur  l ’étude de la  télédetect ion et  le  SIG 

comme out i l  d’analyse  en mil ieu urbain.  L’object i f  es t  de  montrer  

l ’ intérêt  des  images sat i l l i tai res ,  en part icul ier  les  images  

mult ispectrales  de l ’occupat ion des  sol s  en vi l le  et  l ’état  de la  

végétat ion préexis tante et  actuel le .  Aussi ,  l ’apport  du  MNT est  

important ,  notamment  su r  l ’al t imétr ie .  Une étude du  tapi s  végétal  

réal isée  pour  avoi r  une idée  du recouvrement  et  la  format ion  

végétale  monospécif ique du pin d’Alep.  Enfin ,  on émet  la  

proposot ion d’un plan d’aménagement  sur  un fond numérique.  

Des entret iens  ont  été fai ts  durant  les  années  2012 et  2013 

auprès  des  différents  gest ionnaires  de la  vi l le  de Sét i f ,  notamment  la  

Conservat ion des  forêts  et  les  Services  techniques de la  commune,  et  

un entret ien avec la  direct ion des  Services  agricoles .  Ces entret iens  

ont  servi  à  obtenir  des  informat ions sur  les  boisements  de Znadia et  

Gaoua,  avec l ’ intent ion de procéder à  l ’aménagement  de Znadia pour  

une vie ci toyenne.  

2-1-Les techniques utilisées  

2-1-1- Système d’information géographique (SIG) et la télédétection   

L’ut i l isat ion des  SIG est  devenue une prat ique t rès  courante  

chez  les  géographes ainsi  que  les  aménag is tes  grâce  aux  

fonct ionnal i tés  d’intégrat ion,  de s t ructurat ion,  de gest ion et  

d’analyse des  données spat ial isées  caractérisant  le  terr i toi re .  Croiser  

des informat ions géographique s à di fférentes  échel les ,  présente une 

progression importante par  rapport  aux  procédures  cartographiques 

t radi t ionnel les .  
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Fig.  24.  Composi t ion d’un SIG (Hessas ,  2005)  

 

L’associat ion entre  les  données de télédétect ion et  le  SIG ne 

date pas  d’hier .  Comme  le  témoigne Mesev (1997),  pendant  les  

années 1970 et  1980 ,  plusieurs  t ravaux ont  examiné les  bénéfices  du  

l ien entre  la  télédétect ion ( technologie de col lectes  des  données)  et  

le  SIG (technologies  des  manipulat ions des  données) .  Les données de  

télédétect ion peuvent  êt re intégrées  dans le  SIG ,  soi t  comme des 

données classées  ou en tant  que données images.  Cet te intégrat ion 

permet  de les  associer  à  d’autres  types de données géographiques  

comme les  réseaux de communicat ion ou des  données de mesures .  

L’extract ion de l ’ informat ion à part i r  de données spat ial isées ,  

condui t  à  une f lex ibil i té  d’analyse ainsi  qu’une compréhension  

opt imale de l ’ensemble (Maini  et  Agrawal ,  2007).  De plus ,  

l ’ut i l isat ion des  données de télédétect ion dans les  SIG ,  faci l i te  

l ’appl icat ion d’inventaires  plus  étendus  ainsi  que  la  mise  à  jour plus  

rapide des  bases  de données géographiques.  De nombreux t ravaux 

ont  également  présenté les  appl icat ions de ces  deux technologies  

dans des  études d’analyse urbaine en explorant  les  possibi l i tés 
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d’améliorer  cet te  intégrat ion (Davis  e t  al . ,   1991 ;  Ehlers  et  al . ,  

1989 ;  Gao,  2002  ;  Mesev,  1997).   

2-1-2-  Quelques concepts  de base en «mode image» et  «mode objets» 

I l  es t  nécessaire de connaî t re les  modes d’acquis i t ion e t  les 

différentes  techniques de représe ntat ion des  objets .  

Mode vecteur et  ras ter   

Les  modal i tés  d’acquis i t ion des  données ainsi  que  les  

représentat ions des  objets  sont  t rès  variées .  De même les  méthodes 

de s tockage de ces  données et  leur  représentat ion,  sont  différentes .  

Deux types  de représen tat ions des  objets  sont  possibles  :  les  

coordonnées géographiques des  objets  peuvent  êt re archivées  sous la 

forme de vecteurs  (mode vecteur)  ou sous forme d’images (mode 

raster) .  D’après  BERGER et  al .  (2005),  le  choix  du type  de  

représentat ion const i tue un e étape  importante dans la  mesure  où i l  va 

considérablement  influencer la  méthode de général isa t ion de 

l ’ informat ion spat ia le.  La s t ructure vectoriel le  es t  composée d’un  

grand nombre de points .  Chaque point  es t  décri t  par  ses  coordonnées  

en X et  Y dans un sys tème de référence  ou de project ion (en lat i tude,  

longi tude,  ou ki lométrique tel  que Lambert  et  UTM) et  par  un 

at t r ibut  ou un numéro d’ident i f icat ion  qui  es t  rel ié  à  une base de 

données.  Chaque point  peut  représenter  un objet  (bât i ,  borne 

géodésique,…).  La st ructure  vectoriel le  permet  de représenter  les  

points  en arcs .  Ces derniers  une fois  associés ,  donnent  naissance à  

des  objets  l inéaires  qui  représentent  la  réal i té  (courbes de  niveau,  

cours  d’eau,  ruisseaux…).  Un arc fermé,  peut  représenter  une surface  

(parcel le ,  retenue col l inaire,  bassin versant…) .  Il  implique une 

représentat ion en  mode objet .  Ce dernier  es t  bien  adapté pour décri re  

la  topologie pour des  bases  de données thématiques tel les  que les 

types  de sols ,  couvert  végétal ,… (ARCGIS User’s  Guide,  2006).  De 

plus,  el le  l imite la  quant i té  d’informat ions à s tocker.  Par  ai l leurs ,  i l  
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est  mal  adapté pour  décri re des  variables  spat iales  cont inues comme 

l ’al t i tude ou la  température.  

Le mode raster  es t  plus  adapté pour représenter  des  var iables  

cont inues.  De plus ,  la  représentat ion sous forme de gri l le  correspond 

bien à l ’organisat ion informat ique des  données.  L’inconvénient  de ce 

mode réside dans la  tai l le  des  f ichiers ,  étant  donné que chaque pixel 

cont ient  une informat ion.  Une même surface peut  êt re représ entée  

par  un grand nombre de pixels .  Ce mode est  également  adapté pour 

l ’ut i l isat ion de méthodes de t rai tements  numériques de l ’ informat ion  

pour la  descript ion de certains  éléments  géographiques naturels .  Il  

es t  di ff ici le  de séparer  ou de  t racer  une l imite  arbi t rai re  dans une 

forêt  entre deux essences forest ières ,  alors  que sur  le  terrain,  i l  

ex is te en fai t  une zone de t ransi t ion où sont  observés  deux gradients  

d’essences.  Leur manipulat ion est  plus  aisée car  le  contour des  

objets  suff i t  pour les  décri re.  E l le  es t  plus  adaptée à des  données 

discrètes  dont  les  l imites  sont  précises  (réseaux,  séparat ions 

adminis t rat ives ,  …)  

Pour dél imiter  la  zone d’étude,  i l  fau t  d’abord  caler  l ’ image 

scannée de la  car te topographique;  c’est -à-dire fai re un géo-

référencement  de la  carte.  Pour cet te  étape ,  i l  faut  préciser  l a  

project ion puis  l ’uni té  appropriée.  Après ,  i l  faut  int roduire les  

coordonnées  des  points  de calage,  qui  sont  déterminés préalablement  

(f igure 25).  Une valeur d’er reur égale à  zéro indique que la  posi t ion 

des points  de calage semble correcte;  et  on obt ient  donc une carte  

géo-référencée pour  t racer  les  l imites  de la  zone d’étude.   
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Fig.  25.  Schéma démonstrat i f  du calage  d’un fond topogra phique 

à l ’aide du MapInfo 10.5  

Après  cet te  phase ,  on exporte cet te  car te  sous forme de vecteur 

pour l ’ut i l isat ion dans le s  logiciel s  ENVI 4.7 et  ArcMap 10;  ce qui  

nous permet  de découper la  zone d’étude.  Ici ,  on parle d’une 

précis ion et  la  résolut ion de la  scène qu’on veut  étudier .  

2-2-  Trai tement  de l ’ image satel l i tai re   

Les  images satel l i tes  couvrent  le  domaine du vis ible,  du proche 

infrarouge et  de l ’ infrarouge thermique.  Le t rai tement  mult i  spectral  

des images a été  effectué à l ’aide de l ’ENVI vers ion 4.7 

(Environment  for  Vizual iz ing Images) ,  logiciel  d’analyse des  images  

de télédétect ion développé par  la  société RSI (Research  Systems 

Internat ional) .  

Nous disposons de trois  images mult i  spectrales  de Landsat  avec  

une résolut ion spat iale de  30m  :  TM-5 acquise le  04juin 1986,  ETM+ 

acquise le  05 juin 2001 et  21 jui l let  2012,  un e image mult i  spectrale  

de Landstat  avec résolut ion spat ial e  de 60m :  MSS acquise le  04 
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Aout  1972 et  deux images Spot  acquise s  en Octobre 2003  avec une 

résolut ion de 5m et  la  deuxième image acquise en Juin2013 avec une 

résolut ion de 2.5m.  

Le disfonct ionnement  qui  a  af fecté le  «  Scan  Line Corrector  » 

dans le  capteur ETM+ depuis  le  31 mai  2003 a toutefois  l imité 

l ’ut i l isat ion des  images les  plus  récentes  de Landsat  7 .   Pour 

pal l ier  cet te  diff icu l té ,  nous avons eu recours  aux  images  satel l i tes 

Spot  fournies  par  le  « Laboratoire  Espaces Géographiques et  

Sociétés  (ESO- UMR6590 CNRS),  univers i té  du Maine  Le Mans,  

France dans un cadre du  projet  franco -algérien TASSILI N°  

26999RJ.  » pour suivre l ’état  de la  zone d’étude .   

Les t rai tements  des  images satel l i tai res  s’e nchaînent  à  part i r  des 

données disponibles  selon les  étapes  suivantes  :  

2-2-1-  Prétrai tement  des  données images  satel l i tes   

Les images ut i l isées  ont  fai t  l ’objet  du prétrai tement  af in  

d’améliorer  l eurs  qual i tés  radiométrique  et  géométrique avant  de 

passer  aux  différentes  appl icat ions thématiques.  Cet te étape a pour 

but  de rendre les  images les  plus  comparables  possibles  en diminuant  

les  différences radiométriques et  géomét riques.  C’est  une étape 

importante ,  en part icul ier  dans une étude de détect ion des  

changements  ent re les  images (Kabi l ,  2010).  

2-2-1-1-  Correct ion géométrique  

La correct ion géométrique permet  de superposer  les  images en 

réduisant  leurs  déformations géométriques l iées  au  posi t ionnement  

du satel l i te  et  les  er reurs  des  systèmes de mesures  dû es  aux  effets  du 

rel ief ,  de la  rotat ion de la  terre durant  la  prise de vue,  etc.  (Bonn et  

Rochon,  1992).  
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La correct ion géométrique a été fai te  à  l ’aide de la  méthode 

« image à image  » par  la  sélect ion des  points  de contrôle sur  l ’ image 

de référence.  

2-2-1-2-  Correct ion radiométrique   

La  correct ion radiométrique sert  à  él iminer les  effets  l iés  aux 

condi t ions d’acquis i t ion comme l’élévat ion solai re ,  e t  aux  condi t ions 

atmosphériques (Robin,  1995).  El le  permet  de  préparer  les  images  

afin d’y ef fectuer des  analyses  quant i tat ives .  

Cet te correct ion t ransforme les  données numériques en valeurs  

de réflectance  afin d’améliorer  la  qual i té  des  t rai tements  basés  sur  la  

réponse spectrale des  objets  pour les  différentes  dates  (Kabi l ,  2010).  

Une correct ion des  effets  atmosphé r iques a été également 

effectuée pour réduire l ’ influence de  l ’atmosphère sur  les  quatre  

images (f igure 26).   
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Fig.26 .  Schéma démonstrat i f  des  différentes  étapes  de correct ion 

des  images  satel l i tes  à  l ’aide d’ENVI 4.7  

 

 

2-2-2-Réal isat ion des  composi t ions colorées   

Après améliorat ion  du contraste,  une composi t ion colorée des  

bandes spectrales  Proche Infrarouge (PIR),  Rouge et  Vert ,  es t  

réal isée.  Les composi t ions colorées  sont  obtenues par  la  combinaison 

de t rois  bandes spectrales  af f ichées  dans l ’ordre colo r imétr ique ,  

rouge,  vert  et  bleu .  De la  sorte,  l ’ image synthét ique obtenue est  

enrichie par  l ’apport  spécif ique de  chacune des  t roi s  bandes  

spectrales .  Les enregis t rements  du PIR contr ibuent  de manière 
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signif icat ive  à la  discriminat ion du couvert  végétal  (T sayem-

Demaze,  1998).   

Une composi t ion colorée des  bandes spectrales  Rouge,  Ver t  et  

Bleu,  es t  ut i l isée pour une visual isat ion de la  vraie couleur.  En effet  

ces  composi t ions confortent  ainsi  l ’ interprétat ion visuel le  (f igure  

27).  

 

 

 

Fig.  27 .  Schéma démonstrat i f  des  différentes  étapes  de 

réal isat ion d’une composi t ion vrai e couleur à  l ’aide d’ENVI 4.7  

2-2-3-  Calcul  de l ’ indice de végétat ion normalisé (NDVI)   
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En télédétect ion,  les  indices  font  part ie  des  méthodes de 

t rai tement  que  l ’on appel le les  t ransformatio ns mult ispectrales .  Ces  

indices  consis tent  à  convert i r  les  luminances mesurées  au niveau du 

capteur satel l i tai re  en grandeurs  ayant  une s ignif icat ion dans le  

domaine de l ’environnement .  

L’indice de végétat ion normalisé repose sur  une approche 

empirique basée sur  des  données expérimentales .  Le calcul  de cet  

indice s’appuie essent iel lement  sur  les  écarts  de réf lectance  

constatés  dans dif férentes  bandes spectrales  ainsi  que sur  la  

variabi l i té  des  réf lectances  au sein d’une même bande spectrale,  qui  

t raduisent  des  surfaces  de natures  différentes .  

L’indice de végétat ion normalisé es t  calculé à l ’aide du logiciel  

ENVI 4.7 sur  deux bandes spectrales  d ’  images satel l i tai res  :  

-  Pour les  images de MSS, les  bandes 5 et  6  sont 

ut i l isées  selon la  formule  :  

NDVI= (MSS6-MSS5)/(MSS6+MSS5) 

-  Pour les  images de Landsat  TM et  ETM+, les  

bandes 3 et  4  sont ut i l isées  selon la  formule  :  NDVI= 

(PIR-R)/  (PIR+R) (Ronse and Hass  (1973)  ;  Tuccker  

(1979) in  Caloz  and Puech,  1996).  

-  Pour les  images Spot ,  on ut i l ise l ’ex tension de 

calcul  de l ’ INDVI à l ’aide du logiciel  ENVI 4.7,  des  

bandes spectrales  fournies  par  «  Le Laboratoire Espaces  

Géographiques et  Sociétés  (ESO - UMR6590 CNRS), 

univers i té  du Maine Le Mans,  France dans un cadre du  

projet  franco-algérien TASSILI N° 26999RJ .  » .   

2-2-4-  L’analyse visuel le   
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L’analyse  visuel le  consis te en l ’appl icat ion à l ’ image satel l i tai re 

de la  méthode classique de la  photo -interprétat ion (Provencher et  

Dubois ,  2007).  Ainsi ,  l ’examen sur  écran des  composi t ions colorées  

des images ,  a permis  d’ident i f ier  des  z ones homogènes grâce aux  

cri tères  de couleurs  et  de tex ture s  et d’expl iquer leur  répart i t ion  

dans l ’espace.  L’analyse  des  images di sponibles ,  a  permis  de suivre  

les  changements  qui  ont  affecté les  paysages entre 1986 et  2011.  

Cette lecture s’est  fai te  sur  des images des  bandes spectrales  isolées  

(PIR,  ROUGE, VERT et  BLEU) et  sur  les  composi t ions colorées  

mentionnées plus  haut .  Ces variantes  nous ont  permis  d’apprécier  

l ’eff icaci té  de chaque bande ou combinaison (Bougherara e t  Lacaze,  

2008).  

 

  

2-3-  Les info rmat ions sur  l ’al t imétr ie   

Le SIG (créé avec le  logiciel  ArcGIS 10.0)  a  permis  la  sai s ie ,  le 

géo-référencement  et  le  s tockage des  données convert ies  au format  

numérique.  Il  a  ensui te  permis  l ’analyse de cel les -ci  pour produire  

l ’ informat ion géographique ut i le .  Les informat ions sur  l ’al t imétr ie  

(pente,  exposi t ion,  al t i tude. )  sont  issues  de l ’analyse d u modèle 

numérique de terrain.  

2-3-1-  Défini t ion du Modèle Numérique du T errain   

Le  Modèle  Numérique de Terrain (MNT) est  une  représentat ion 

de valeurs  d’al t i tudes cont inues sur  une surface topographique à  

l ’aide d’un tableau de valeurs  Z référencées par  rapport  à  un datum 

commun;  i l  es t  généralement  ut i l isé pour représenter  le  re l ief  d’un 

terrain (ARCGIS User’s  guide,  2006 ) .  Le Modèle Numérique de  

Terrain ut i l isé est  d’une résolut ion de 30 m.  

2-3-2-  Caractéris t iques du Modèle Numérique de T errain  
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Il  ex is te différentes  dénominat ions pour le  terme générique de  

MNT suivant  la  technique de product ion  ut i l isée pour l ’obtenir .  Dans 

le  domaine terrest re,  certains  ne mo dél isent  que le  sol  (modèle  

numérique de ter rain) ,  tandis  que d’aut res  comprennent  également  le  

sursol ,  comme la  végétat ion ou le  bât i  (modèle  numérique de  

surface,  MNS, ou modèle numérique d’élévat ion,  MNE) (ARCGIS 

User’s  guide,  2006) .  Ces derniers  s’obt i ennent  généralement  par  des  

jeux  de données bru tes  acquises  grâce à  des  techniques  tel les  que le  

Lidar ,  la  photogrammétrie,  ou la  radar -grammétrie (Short ,  2000).  Les  

MNT const i tuent  le  plus  souvent  un dérivé de ces  modèles ,  « f i l t ré  » 

de tous les  éléments  const i tut i fs  de la  couverture topographique pour 

ne garder  que le  sol  nu.  Le terme « couverture topographique » 

désigne tous les  éléments  s i tués  au -dessus de la  surface  terrest re 

cont inentale:  bât is  e t  végétat ion haute comme les  forêts .  

 

2-3-3-  Acquis i t ion et  générat ion de  MNT  

L’acquis i t ion du MNT peut  se fai re par  des  capteurs  de mesure 

de s ignal  embarqués sur  plusieurs  types de vecteurs  (avions,  

bateaux),  ou avec des  levés  de terrain.  Ils  sont  également  générés  à 

part i r  de couples  d’images (satel l i tes  o u aériennes) ,  ou  encore des  

digi tal isat ions de  cartes .  Ces  dif férents  modes d’acquis i t ion 

entraînent  par  la  su i te ,  un des  t rai tements  qui  leur  sont  spécif iques.  

Ces t rai tements  peuvent  comprendre:  le  calcul  du rel ief  à  l ’aide d’un  

couple d’images s téréosco piques (dans le  cas  de photos  aériennes) ,  

une étape de  t rai tement  du s ignal  (pour des  acquis i t ions laser  par  

exemple)  ou une phase d’interpolat ion ( lors  de levés  de terrain) .  

Cet te dernière permet  d’obtenir  une représentat ion cont inue à l ’aide  

d’un nombre f ini  de points .  Plusieurs  vecteurs  sont  à  l ’or igine des  

données qui  vont  permet t re leur  générat ion.  Les satel l i tes  avec leurs  

capteurs  radar  ou opt iques vont  tout  d’abord fournir  l ’ imagerie grâce  

à laquel le on obt ient  l ’ informat ion d’al t i tude via des  t rai tements  
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appropriés  (f igure  3) .  Ensui te,  i l  ex is te également  les  systèmes 

embarqués sur  des  avions ( laser ,  radar ,  ou photographie aérienne).  

Ceux-ci  produisent  soi t  une informat ion d’al t i tude via des  processus  

automatiques ( laser ) ,  soi t  à  nouveau des  images qui  sont  ret rai tées  

par  la  sui te .  Enfin,  i l  y a  également  les  levés  de terrain acquis  sous 

forme de points  régul ièrement  répart is  sur  la  surface à modél iser  

(Short ,  2000 ;  Berger  et  al . ,  2005).  

2-4-  Etude de la  végétat ion   

La  végétat ion est  l 'ensemble des  espèces  qui  poussent  en un l ieu 

donné selon leur  nature.  L'étude de la  végétat ion se fai t  s elon la  

manière dont  les  plantes  se regroupent  entre el les .  La f lore aborde la  

composi t ion d 'une végétat ion sous l 'angle des  espèces  végétales  ou 

« taxons  » qui  la  composent ,  ou c’est  la  l is te  des  espèces  d’une 

région bien déterminée  et  dans  un  temps bien déterminé .  On 

dis t ingue la  végétat ion naturel le  composée de plantes  sauvages di tes  

spontanées et  des  boisements  issus  des  plantat ions;  c’est  le  cas  des  

boisements  de  la  vi l le  de Sét i f  où on observe la  mono-spécif ici té  

dans les  deux boisements .   

La présente étape est  beaucoup plus  basée sur  la  récol te de 

données  et  des  t ravaux effectués ,  pour étudier  les  différentes  

format ions végétales  en premier  l ieu,  puis  des  sort ie s  de  terrains  

effectuées  aléatoirement  sur  les  deux boisements .  

L’étude de la  végétat ion consis te à  avoir  une idée  du couvert  

végétal .  Cet te étape est  s t ructurée comme sui t :  

-Choix  des  emplacements  spéciaux  selon la  pente et  des  p is tes 

réal isées  au sein de  la  forêt .  

-  Choix  de l ’homogénéi té de la  densi té  des  espèces  des  

boisements .  
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-Faire un inventaire  des  espèces  pour la  reconnaissance des  

différents  t ypes de végétat ion.  

-Etabl i r  une l is te  des  espèces  rencont rées  dans ces  boisements .  

2-5-  Proposi t ion du plan d’aménagement   

Cet te  étape correspond à la  superposi t ion des  différentes 

informat ions  recuei l l ies  par le  logicie l  du système d’informat ion 

géographique ArcMap 10 de  manière à proposer  un plan  

d’aménagement  de la  forêt  de Znadia et  Gaoua pour l  ’accuei l  du  

publ ic .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Chapi t re  4  :  Résul tats  et  d isc uss ion s  

1 -  F lore  et  végétat ion de Znadia  et  Gaoua   

Ce sont  des  bo isements  presque  mono -spéc i f iques  à  P in  d ’  A lep 

(Pinus  ha lepens is ) ,  comme étant  une  essence  dominante  et  le  Cyprès 

toujours  vert  ( Cupressus  semperv irens is )  comme  une  espèce  peu 

abondante .  On peut  ment ionner  la  présence  de  que lque s espèces 

répart ies  sur  les  bords  des  deux  axes  rout iers  RN 09  et  RN 75  où on note  

la  présence  du peupl ier ,  le  frê ne ,  le  saule  et  l ’é rable  c ampestre.  

1 -1 -  Le  P in  d ’A lep   Pinus  ha lepens is  (Mi l l )  

Le  P in  d ’A lep est ,  e n ra ison de  son tempérament  rust ique ,  l ’une  des 

essences  les  p lus  répondu es  de  l ’Af r ique du Nord.  I l  s ’a f f i rme comme un 

digne  du Chêne -vert  pour  la  format ion et  le  maint ien  de  l ’armature 

forest ière  (Boudy ,  1952) .  

C’est  une  espèce méditerranéenne,  de  caractère  xérophi le  et  

thermophi le .  Du po int  de  vue  de  l ’a l t i tude,  on le  t rouve  depuis  le  l i t tora l  

méditerranéen jusqu’à  2200  m (At las  Sahari en) .  

Cet te  espèce  est  présente  dans  les  bo isements  a lgér ien s  car  son 

ampl i tude  et  t rès  importan te ,  cet te  essence  forest ière  présente  une 

adaptat ion c l imat ique  et  édaphique  remarquable . 

Dans  ce  bo isement  le  p in  d ’A lep est  de hauteur  var iant  de 0 .5m 

jusqu’ à  07  m.  Une  régénérat ion est  observ ée  dans  des  s i tes  o ù  l ’homme 

n’ interv ient  pas  par  son t roupeau .  L es  incendie s  perturbe nt  le  

déve loppement  de  cet te  essence  car  le  peuplement  à  subi  p lus ieurs  

incendies .  
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1 -2 -  Le  Cyprès toujours  vert   Cupressus  semperv irens  ( L )  

Arbre  é levé ,  à  écorce  l i s se  gr i s - rougeâtre ,  à  branches  et  rameaux 

i r régul iers ,  serrés ,  dr essés -appl iques ,  forma nt  une  c ime longue  et  

ét ro ite ,  feu i l les  squarni formes ,  é t ro i tement  imbr iquées  sur  4  rangs ,  

t r iangula i res  g landuleuses  sur  le  dos .  Les  cônes  gr i s  brun sont  lu i sant s ,  

sub-g lobuleux ,  de  2 -3  cm de  large,  déhiscent s ,  à  éca i l les  opposées  en  

cro ix ,  épa isses ,  l igneuses ,  pers is tantes ,  terminées  en écusson tét ragonal  

mucroné  ver s  le  centre .  Les  f ru it s  produisent  g ra ines  nombreuses ,  

ovo ïdes  et  compr imées ,  ét ro itement  a i lées  avec  2  à  3  coty lédons ,  

phanérophytes  (>32m) ,  semperv i rentes .  

L ’éco log ie  d e la  p lante :  C ’est  une espèce p lanté e  dans les  ja rdins  et  

les  c imet ières  et  un peu partou t  dans  notre  pays ,  a ins i  que  dans  le  bass in 

méditerranéen.  C ’est  une  espèce  d ’or ig ine s  européo -or ienta le  et  de  l ’As ie  

occ identa le .  

En  ce  qui  concerne  le  peuplement  de  Pin  d ’A lep  dont  notre  s i te  est  

b ien  portant ,  cette  espèce  rés is te  b ien dans  une  ampl i tude  thermique 

var iant  de  -6°C  à  40°C;  donc  on peut  d i re  que  dans  la  rég ion de  Sét i f ,  

cet te  espèce  est  ut i l i sée  dans  les  rebo isements  e f fectué s  d’une  façon 

généra le .  Par  contre  le  cyprès  est  re présenté  par  des  bandes  à  la  l i s ière  

de  cet te  forêt .  A noter  auss i  la  présence  d ’autre s  espèces ,  notamment  le  

f rêne  ( Frax inus  angust i fo l ia ) ,  le  peupl ier  b lanc  ( Populus  a lba ) ,  le  peupl ier  

no i r  (Populus  n igra ) .  

2- Les entretiens   

Ces  en t ret iens  sont  basés  beaucoup p lus  sur  l ’aménagement  de  ces  

s i tes  pour  les  rendre  at t ract i f s  au  publ ic .  

Après avoir  défini  le  rôle des  acteurs  locaux ,  les  principaux 

acteurs  suscept ibles  de prendre en charge la  réal isat ion de ce t ype de 

projet  sont  les  auto r i tés  de la  wilaya et  de la  commune.  
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Le Président  de l ’APC de Sét i f ,  l e responsable de la  Direct ion de 

la  Planif icat ion et  de l ’Aménagement  du Terri toi re (DPAT) ainsi  que 

les  responsables  des  services  techniques ,  comme la conservat ion des  

forêts  et  la  direct ion des  services  agricoles ,  sont  tous convaincus de 

la  nécessi té  de la  préservat ion et  de l ’aménagement  de ce s i te  et  d’en  

fai re un espace de détente et  de lois i r s  pour la  populat ion de  Sét i f .  

Dans ce cadre ,  ces  adminis t rat ions ont  entr epris  des  aménagements  

du s i te .  

2-1-  Act ions des  serv ices  de l ’APC   

La commune de Sét i f  envisage l ’aménagement  du boisement  de 

Znadia en vue de l ’accuei l  du publ ic.  Pour cela ,  la  première opérat ion  

entreprise ,  est  la  réal isat ion d’une clôture.  Ce projet  couteux ,  es t  en 

voie  de réal isat ion  depuis  2013 ,  et  l ’  opérat ion est  prolongée 

jusqu’au 2014.  

Le  co û t  des  deux  opérat ions  est  est imé d’une  va leur  de  19  mi l l ions 

de d inars .  L ’ idée  pr inc ipa le  est  de  préserver  le  fonc ier  de  ce  s i te  et  dans  

un autre  sens ,  protéger  ses  bo isements  contre  toutes  opérat ions 

dest ruct ives  de  ces  mi l ieux  nature ls  ( f igure  28) .  
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Fig. 28. Le projet de la clôture de la forêt de Znadia 2014 

Lo rs  de  nos  prospect ions ,  nous  avons constat é  la  présence  des  

habi tants  auprès  de  la  c i rconscr ipt ion des  forêts ,  nouve l lement  insta l lé e,  

un  gr ignotage  immense  de  la  forêt  à  Znadia  et  à  Gaoua .  La  f igure  su ivante 

présent e la  grav ité  de  ce phénomène ( f igure  29) .  

 

Fig.  29.  Des  construct ions  i l l i c i tes  à  Gaoua  

2-2-  Les  serv ices  de  DSA (La  D i rect ion  des  Serv ices  Agr ico les )   

Pour  avo i r  une  idée  de  la  dest inat ion des  terres  au  se in de  cette  forêt ,  

p lus ieurs  arrêtés  ont  été  dé l iv rés  pour  l ’ ident i f i cat ion,  et  la  locat ion des 

habi tants  dans  ce s i te  nature l  ;  à  v ra i  d i re ,  ce  sont  des  terres  domania les .  

En  premier  l ieu,  ces  habi tants  on t  bénéf ic ié  de  ces  terres  dans  le  

cadre  du programme des  explo i tat ions  agr ico les  commune s  avec  un acte 

adminis t rat i f  de  99  ans .  

En  deux ième l ieu,  notre  gouvernement  est  favorable  à  l ’ amél ior at ion 

des  condi t ions  de  v ie  de  ces  habi tants  et  dans  un autre  cadr e ,  au  dro i t  de 
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jou issance par  une  autre  procédure  a  été engagée,  décr i te  par  la  lo i  N°  :  

97/19  en1997.   

Enf in ,  notre  gouvernement  a  lancé  un autre  programme pour  la  

réhabi l i tat ion des  d i f férentes  s i tuat ions,  une  autre  procédure  a  été  lancée 

dans  un autre  a xe  de  déve loppement  rura l  e t  agr ico le ,  le  dro i t  de  la  

concess ion  ;  acte  de  40ans  d ’explo i tat ion et  jou issance  à  la  faveur  de  la  lo i  

N°  03/2013 .  

2 -3 -La conservat ion des  forêts  de  la  wi l aya de  Sét i f    

La Conservat ion des  Forêts  envisage l ’aménagement  de ces  deux 

boisements  en ‘forêts  récréat ives’  dest inées  à l ’accuei l  du publ ic.  

Afin de les  préserver ,  plusieurs  act ions d’entret iens  sont 

programmées  chaque année.  Parmi ces  act ions ,  nous ci terons des  

opérat ions d’écheni l lage,  d’éclai rci ssage ,  d’élagage et  des  

correct ions torrent ie l les .  

2-3-1 -  Echeni l lage   

Ces  bo isements  à  p in  d ’A lep sont  infestés  par  la  cheni l le  

process ionnaire .  En  2007  et  2008  100  ha  furent  t ra i tés  mécaniquement ,  et  

en  2011  ce  sont  196  ha  qui  bénéf ic ièrent  d ’un t ra i tement  microbio log ique 

par  épandage  aér ien.  

2-3-2 -  Ec la i rc ie   

Le reboisement  de  Znadia es t  dense ,  et  pour favoriser  le 

développement  harmonieux des  arbres ,  on procède à des  écla i rcies .  

Cet te opérat ion a concerné 120 ha à Znadia et  30 ha à Gaoua.  Ce 

qui  a  permis  de récupérer  respect ive ment  400 et  100 s tères  de bois .  

2-3-3 -  E lagage   

En  vue de  favor iser  le  déve loppement  des  deux  bo isements ,  des  

opérat ions  d ’ é lagage  sont  exercées à  savo i r ,  50  ha  en 2002  et  110  ha  en 

2003  dans  la  forêt  Znadia ,  25  ha  e n forêt  Gaoua  dans  la  même année 

(2003) .  
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 2 -3 -4 -   Les  correct ions  torrent ie l les   

Le  terra in  des  deux bo isements  est  acc identé  et  pour  l imiter  ou 

atténuer  les  processus  d ’éros ion hydr iques ,  des  t ravaux  de correct ions 

torrent ie l les  sont  e ffectuées  (  1000  m 3  en  2004 ,  500  m 3  en 2007 ,  la  

t ro is ième  o pérat ion en 2010 avec  500m 3  réa l i sée  ( f igure 30) .  

 

Fig .  30 .  Les  correct ions  torrent ie l les   photo  2014 

En ce qui  concerne  les  infrast ructures  qui  se local ise nt  dans la  

forêt  de Znadia,  une maison forest ière  fut  aménagée en 1986 et  en  

2006 c’est  une brigade forest ière  avec des  logements  de  fonct ions qui  

a  été réal isée.  

Au niveau du château d’eau qui  domine toute la  région,  se  t rouve un 

poste de vigie depuis  2000.  

Ses  cordonné sont  :  X  :  742 ,5  ;  Y  :  326 ,15  ;  cordonné es Lambert .  

(Conservat ion des forêts  de Sét i f  2013) .  
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2 -3 -5 -La  miss ion de  la  Conservat ion des  Forêt  

Parmi  les  rô les  de  la  Conservat ion des Forêt ,  on  c i te  :  

La  lut te  contre  les  incendies ,  ce  s i te  a  subi  p lus ieurs  i ncendies  où 

l ’ intervent ion des forest iers  et  d ’autres  serv ices ,  été  ind ispensable  ( f igu re 

31) .  

 

Fig.  31. Superfic ies incendiées au sein de la  forêt de Znadia 2008-2013  

La  superf ic ie  incendiée  d i f fère  d’une  année  à  l ’  autre .  L a  p lus  grande  

superf ic ie  bru lée  a  été  enreg is t rée  en 2012 ( 7 ,5900  ha) .  L a  p lus  fa ib le  a  

été  observée  en 2008  (0 ,5050 ha) .  Parmi  les  facteurs  favor isant  les  

incendies :  le  s i rocco .  Ce  type  de  vent  est  f réquent  dans  notre  rég ion,  ce  

qui  favor ise  la  v i tesse  de  l ’extens ion de  la  superf ic ie  incendiée .  

L ’ouverture  de  p is tes  pour  fac i l i ter  l ’accès  en cas  d ’ incendies  ou 

d ’éventue l les  intervent ions  comme les  t ravaux  d ’entret ien  ou de 

t ra i tements .  Auss i ,  o n  s igna le  que  les  forest iers ,  de par  leurs  

expér iences ,  o nt  propos é  d’aménager  ce  s i te  en  forêt  récréat i v e  avec  la  

propos i t ion  :  d’un repeuplement ,  la  réa l isat ion des  t ranché es pare- feux 

et  l ’ insta l la t ion de  poste s  v ig ies  pour  une  mei l leur e  intervent ion en cas  

de  danger .  
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La  sens ib i l i sat ion de la  populat ion  par  l ’o rganisat ion des  journées 

d’ informat ion s  et  des  portes  ouvertes ,  en  vue  de  donner  une  bonne  

image  de la  forêt  et  de  l ’arbr e  de  façon généra l e ,  de  la  protect ion du s i te  

des  incendies ,  insta l lat ions  des  panneaux  v i sant  la  protect ion cont re  les  

incendies .  

2 -4 -  Suggest ions  

Que ce soi t  pour  la  municipal i té ,  la  Conservat ion des  Forêts  ou 

les  responsables  au niveau de la  Wilaya,  ont  été  proposées  

l ’aménagement  de la  forêt  de Znadia,  sans oubl ier  le  reboisement  de 

Gaoua qui  a  subi  un immense dommage par  les  construct ions  i l l ici tes ,  

au détr iment  de la  forêt .  

 

Les  boisements  de  Znadia et  de Gaoua const i tue nt  un ensemble 

homogène t raversé par  la  route nat ionale n°09 .  Nous est imons que 

toute proposi t ion d’aménagement  doi t  concerner  ces  deux ent i tés  et  

l ’établ issement  d’un  corridor écologique entre ces  deux boisement  es t  

à  prévoir ,  dans le  cadre d’un aménagement  eff icace et  durable.  

3-   Analyse  des  images  sate l l i tai res  du Landsat  

Un sate l l i te  regarde  la  Terre  d 'une  toute autre  manière .  I l  n 'a  pas  

d'appare i l  photo  à  bord,  mais  des  inst ruments  qui  sont  ‘ sensib les ’  à  la  

lumière v i s ib le ,  mais  auss i  à  d ’autres  part ies  du ‘ spectre  

é lect romagnét iqu e’  comme l ’ inf rarouge,  l ’u l t rav io let  ou les  micro -ondes .  

Ces  inst ruments  ( scanners )  ba la ient  la  sur face  de  la  Terre  et  enreg is t rent  

des  mesures  de  ‘ lumière ’  qui  sont  ensui te  ut i l i sées  par  des  programmes 

in format iques  pour  c réer  des images .  

3 -1 -  Réal i sa t ion  des compos i t ions  co lorées   

Nous  d isposons  de  deux  images  mult ispectra les ,  Landsat  avec  une 

réso lut ion spat ia le  de  30  m  :  TM -5  acquise  le  04 ju in  1986 ,  ETM+ acquise 

le  05  ju in  2001.  Le  d is fonct ionnement  qui  a  a f fecté  le  «  Scan L ine 

Corrector  »  dans  le  capte ur  ETM+ depuis  31  mai  2003  a  toutefo is ,  l im ité  
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l ’ut i l i sat ion des  images  p lus  récentes  de  Landsat -7 .  Ces  images couvrent  

le  domaine  du v is ib le ,  du  proche inf rarouge  et  de  l ’ in f rarouge  thermique.  

3 -1 -1 -  Compos i t ion  vra i e  couleur      

La  compara ison des  deux  i mages  fa i t  ressort i r  un  af f i chage  dans  les  

bandes  v i s ib les  (1 .2 .3) .  La  compos i t ion  vra ie  couleur  permet de  d is t ing uer  

l ’ensemble  de  la  forêt  de  Z nadia  et  Gaoua,  dans  un contraste  t rès  

d i f férenc ié  où on remarque  une d iminut ion régress ive  de la  s uperf ic ie  de  

la  végétat ion ( f igure 32) .  

                

Fig.32.  Images de Landsat en composition de couleur naturelle des bandes du 

visible (1.2.3), a : Image TM-5 en 1986, b : Image ETM+ en 2001 

. 

L’image la  plus  récente et  qui  date  de 2001 ,  fai t  ressort i r  

l ’ importance de l ’ex tension du bât i  au détr iment  du boisement ,  

notamment  au niveau de Gaoua où  c’est  carrément  une  nouvel le 

agglomérat ion qui  a  vu le  jour.  

La  compara ison v isue l le  des  deux  scènes,  nous  donne  une  idée  de 

l ’occupat ion du so l  de  la  v i l le  de  Sét i f ,  puisque  on observe  de  nouve l le s  

ins ta l la t ions  d ’agg lomérat ions  au  n iveau du Nord -Est  de  Gaoua,  ce  qui  

engendre  la  dest ruct ion de  ce  bo isement . 

a b 
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3 -1 -2 -  Compos i t ion  Fausse  couleur   

L ’a f f i chage  des  bandes  (4 ,  3 ,  2) ,  à  savoi r  l ’ in f ra - rouge,  la  bande  

rouge,  e t  une  bande verte,  rest i tue  les  informat ions  sur  une  image  que  

l ’on  qua l i f ie  de fausse  couleur  ;  par  un déca lage  spectra l ,  la  chlorophy l le  

de  la  végétat ion appara î t  en  rouge,  les  objets  rouge s sont  co lorés  en 

jaune,  et  ceux en jaune  dev iennent  b leu.  

Par  rapport  à  l ’émuls ion couleur  c lass ique,  la  compos i t ion  fausse 

couleur  présente  de mei l leur s  contraste s  dans  la  descr ipt ion de  la  

végétat ion et  du so l  ( f igure  33) .  

 

                    

 

Fig.  33. Images de Landsat en composit ion de  fausse couleur des bandes  du 

visible (2.3.4), a  :  Image TM-5 en 1986, b :  Image ETM+ en 2001 

 

La  compara ison v isue l le  des  deux images Landsat  (  1986  et  2001 ) ,  

montre  le  gr ignotage par  les  d i f férents  habi tats  re lat i f s  à  l ’ insta l la t ion 

d ’une  c i té  à  prox imité  du bo isement  de Gaoua,  et  la  couleur  rouge  au 

niveau de  l ’ image   «  a  »   est  p lus  importante  par  rapport  à  l ’ image  «  b  » .  

a b 



83 

 

Ce la  i l lust re  par fa i tement  la  régress ion du couvert  végéta l  au prof i t  de 

nouve l les  construct ions .  

Nos observat ions  sur  le  terrain  confi rment  cet  étalement  

anarchique d’autant  plus  que le  boisement  de Gaoua n’a  pas  bénéficié  

de mesures  de protect ion comme celui  de Znadia.  

 

3 -2 -  Calcu l  de  l ’ ind ice  de végétat ion normal i sé  (NDVI)   

Le  ca lcu l  de s  va leurs  de  l ’NDVI  se  fa i t  comme sui t :  

- Les  p ixe ls  dont  la  va leur  de  NDVI  est  <  0 ,2  sont  inc lus  dans  un  

masque  « sur face sans  couverture  végéta le  » .  

- Les  p ixe ls  dont  la  va leur  de  NDVI  est   >  0 ,2  sont  inc lus  dans  un  

masque  « sur face à  forte  végétat ion  » .  

-Les  va leurs  de  NDVI  que  se  t rouvent  dans  l ’ interva l le  entre  0 ,2  et  

0,65 ,  correspondent  aux  sur faces  à  végétat ion part ie l le  ( Sobr ino  et  al . ,  

2004 ) .   

Notre  zone  d ’étude  se  s i tue dans  l ’ inter va l le  0 ,2  et  0 ,65  ;  donc  o n 

par le  de  sur faces  à  végétat ion part ie l le ,  notant  que  depuis  1986  et  2001 .  

D ’après  la  compara ison v isue l le  des NDVI ,  i l  y  a  une régress ion de  la  

végétat ion en 2001;  cet te  végétat ion est  remplacée  par  des  habi t at io ns 

( f igure  34) .  
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Fig.  34. Répartit ion spatiale de l’ ind ice NDVI en 1986 et 2001 (ETM+)  

 

 

4-  L ’apport  de s  images  sate l l i tai res  du Spot   

A bord du sate l l i te  frança is  SPOT lanc é en 1985,  un inst rument  d i t  

de  haute  r éso lut ion v i s ib le  a  été  ut i l i sé  pour  la  première  fo is  e t  permet 

de  recue i l l i r  des  données  sans aucune  p ièce  mobi le  (comme les  miro i rs  

dans  les  radiomètres  à  ba layage  ou les  obturateurs  des  appare i l s  

photographiques) .  

Le  LHRV est  const i tué  de  barret te s  de  p lus ieurs  mi l l ie rs  de  

détecteurs ,  le  ba layage  de  la  l igne  se  fa i sant  é lect roniquement .  La  

success ion des  l ignes  qui  const i tuent  une  image  sera  assurée  par  le  

déplacement  du sate l l i te  sur  son orb i te .  

Se lon la  d isponib i l i té  des  bandes ,  on  s igna le  que  nous  avo ns  fa i t  que 

la  compara ison fausse  couleur .  

4 -1 -  Réa l i sat ion de  la  compos i t ion fausse  couleur   

1986 2001 
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L ’a f f i chage  des  bandes  (1 ,  2 ,  3 )   à  savo ir  ;  le  vert ,  le  rouge  et  le  

proche  inf ra - rouge ,  nous  permet  de  fa i re  une  compos i t ion  fausse  couleur  

( f igure  35  ;  36 ) .  La  longueur  de  ces  bandes se  représent e  comme sui t  :  

•  B1 (vert  :  0 ,50  –  0,59  μm),   

•  B2 ( rouge:  0 ,61  –  0 ,68  μm),   

•B3 (proche inf rarouge  :  0 ,78  –  0,89  μm) (www.spot image.com).  
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Fig. 35. Images SPOT de la  zone d’étude en composit ion fausse couleur,  année 

2002 
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Fig. 36. Images SPOT de  la zone d’étude en composit ion fausse couleur,  année 

2013 
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La  compara ison v isuel le  des  deux  scènes  of f re  p lus ieurs  remarques  :  

-L ’appar i t ion  des  construct ions i l l i c i tes  dans  le  bo isement  du Gaoua.  

-L ’appar i t ion  des  vo ies  é lect r iques  au mi l ieu  du bo isement  du 

Gaoua.  

-D iminut ion de  la  superf ic ie  bo isée d es  bo isements  de  Gaoua et  de 

Znadia .  

-Des  nouve l les  instal lat ions  au  détr iment  de  la  forêt  de  Z nadia  ;  

dans  toute  la  pér iphér ie  où le  béton envahi t  les  espaces  vert s ,  a ins i  que  

la  forêt .  

Le  constat  montre  que  ces  bo isem ents  ont  subi  des  act ions  de 

dest ruct ion en faveur  des  d i f férents  insta l lat ions  notamment les  c i tés .  

L ’ insta l la t ion de  la  s tat ion de  Transfer  d ’énerg ie  à  Gaoua,  engendre 

probablement  des  problèmes  incontrô lables ,  notamment  les  incendies .  

Une  autre remarque ,  la  v i l le  de  Sét i f  s ’é ta le  au  Nord -Est  du bo isement  de 

Gaoua.  

4-2- Calcu le  de l ’  NDVI   

L ’ana lyse  et  l ’ interprétat ion des va leurs  du NDVI  nous  donne nt  

une  idée  de la  présence  et  la  ré f lectance  de  la  végétat ion pour  les  

deux  scènes  ( f igure 37  ;  38) .  

Les  va leurs  du NDVI  sont  compr ise s  en  théor ie ,  entre -1  et  +1  ;  

-  Les  va leurs  négat ives  correspondant  au x  sur faces  autres  que 

les  couverts  végétaux (ne ige ,  eau,  nuages) ,  R  >  P IR .  

-  Pour  les  so ls  nus ,  les  ré f lectances  étant  à  peu près  du même 

ordre  de  grandeur  dans  le  rouge  et  le  proche  inf rarouge,  les  va leurs  

sont  proches de  zéro .  

-  Les  format ions  végéta les  ont  des  va leurs  pos i t ives ,  compr ises  

généra lement  entre 0 ,1  et  0 ,7 ,  les  va leurs  les  p lus  é levées 

correspondant  aux couverts  les  p lus  denses .  
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Znadia  et  Gaoua ,  après  la  compara ison v isue l le ,  appart ienne nt  à  la  

végétat ion moyennement dense  (0 ,1  et  0 ,7) .  A ins i ,  la  dens i té  de la  

végétat ion se  concentre 0  dans la  part ie  Nord.  La  construct ion i l l i c i te  

engendre  des  modi f icat ions  des  va leurs  de l ’NDVI .  

  

 

Fig. 37. Répartit ion spatiale de l ’ indice NDVI de l’ image SPOT, année 

2002 

N 
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Fig. 38  Répartition spatiale de  l ’ indice NDVI de l’ image SPOT ,  année 

2013 

 

 

 

N 
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5- L’apport du modèle numérique de terrain MNT  

La  carte  en couleur  reste  encore  un document  assez  onéreux;  e l le  

fac i l i te  la  lecture  et  permet  au  support  topographique  de  rester  

apparent .  On recherche  une  s ign i f i cat ion éco log ique  des  couleurs ;  les  

cartes  établ ies  se lon ce  pr inc ipe  généra l ,  seront  généra lement t rès  

harmonieuses ,  car  les  couleurs  sont  at t r ibuées  se l on d i f férents  gradients  

éco log iques . 

Gradient écologique : 

Du bleu   au Rouge 

Climat  

du moins lumineux                                     au plus lumineux.  

du plus pluvieux                                         au moins pluvieux.  

du plus froid                                              au plus chaud.  

du plus humide                                           au plus sec.  

 

Sol  

du plus acide                                              au plus basique.  

du plus profond                                           au plus superfic iel .  

 

Topographie :  

du plus haut                                                au plus bas.  

 

Végétation :  

du plus naturel                                           au plus art if ic ie l.  
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L ’emplo i  des  couleurs  n ’empêche  pas  la  né cess ité  de  représenter  en  

noir  d ’autres  ind icat ions  (ch i f f res,  le t t res ,  nombres…)  ;  le  pr inc ipa l  

avantage  de  la  carte  thémat ique  po lychrome est  son apt i tude  à  dégager  

des  re lat ions  d ’ordre  entre  les  uni tés  (Toubal ,  1986) .  

Pour  établ i r  la  cartographie  numér ique,  on do i t  intégrer  les  données 

contenant  l ’ in format ion d u re l ie f  (A l t i tude) ,  appe lé  Modèle  Numér ique 

de  Terra in  (MNT)   ( f igure  39) .  
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Fig. 39.  Carte du MNT de la zone d’étude  
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5-1 -  La  carte  des  c lasses  des pentes    

Le  MNT a  permis  d ’établ i r  la  carte  d es  pentes  par  l ’ intermédia i re  du 

module S lope du menu  «topographic  model ing»  du log ic ie l  ENVI  4 .7 .  L la  

carte  a ins i  réa l i sée ,  permet  de  dégager  t ro is  c lasses  de  pentes 

rense ignant  sur  la  déc l iv i té  de  la  zone.  On d is t ingue  :  

- Les  pentes  moyennes  entre 20  et  35%.  

-  Les  pentes fa ib les  entre  4  et  10  %.  

-  Les  pentes t rès  fa ib les  entre  0  et  4  %.  

 

- La  c lasse  :  0  à  7  % représente  les  pentes fa ib les  à  très  fa ib les .  I l  s ’ag i t  

de terra in  s i tué  à  la  l i s ière  de s  forêt s  de  Gaoua et  de  Znadia .  Cet te  c lasse 

de  pente représe nte  la  moyenne de la  surface  de la  zone  d ’étude.  Cette  

c lasse  représente  envi ron 10%.   

 

- La  c lasse  :  7 .1  à  14 % représente  les  pentes  moyennes ,  i l  s ’ag i t  des  

terra ins  s i tués  sur  des  terra ins  sch is te ux où  la  végétat ion  et  notamment 

le  p in  et  le  cyprès ,  se  comporte  b ien.  

I c i ,  o n  remarque  que  la  régénérat ion nature l le  s ’opère  de  façon 

sat i s fa isante dans  ce  s i te .  Cet te  c lasse  représente env i ron 20%.  

 

- La  c lasse  :  14 .1  à  22  % représente  les  pentes  moyennes  à  fortes ,  i l  s ’ag i t  

de terra in  couvert  de végétat ion den se  par  rapport  à  la  deux ième c lasse .  

Cet te  c lasse  représente  env i ron 40%.  

 

- La  c lasse  :  22 .1  à  100% représente  les  pentes  les  p lus  fortes .  Cette  

c lasse  représente  envi ron 30% ( f igure40) .  
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Fig. 40. Carte des pentes de la forêt de Znadia et Gaoua  
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5-2-  La  carte  des  expos i t ions   

Le  MNT a permis  d ’établ i r  la  carte  des expos i t ions par  

l ’ intermédia i re  du log ic ie l  ENVI  4 .7  et  ArcMap10.  La  carte  réa l i sée 

permet  d ’obtenir  8  c lasses ,  ment ionnées  sur  la  f igure  n°41 .  
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Fig. 41. Carte des exposit ions de la forêt de Znadia et Gaoua  
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Fig.42.  Histogramme représentant les exposit ions les plus fréquentes.  

 

Dans  cet  h is togramme ,  on note que  l ’expos i t ion  la  p lus  f réquente 

est  l ’Est ,  la  deux ième c lasse  se  représente  par  l ’expos it ion  Nord .  Par  

contre ,  l ’expos it ion  Ouest  est  moyennement  représentée .   

5 -3 -  La  carte  des  a l t i tudes   

Le  modèle numér ique  de  terra in  (MNT)  établ i  à  part i r  de  la  

numér isat ion des  courbes  hypsométr iques ,  a  permis  de  réa l i ser  la  carte  

a l t imétr ique  ( f igure  n°43) .  Ce l le -c i  donne une  vue  synopt ique du terra in  

et  rense igne  sur  sa  géomorpho log ie .  

L ’examen et  l ’explo itat ion de  ces  données ,  permet  de  mettre  en 

év idence  que  l ’a lt i tude  var ie  de  920m à  1120m.  
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Fig. 43. La  carte hypsométrique de la forêt de Z nadia et Gaoua 
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6 -  Propos i t ion d’un plan d’aménagement   

Les  bo isements  pér iurba ins  de  Znadia et  Gaoua o f f rant  des 

potent ie ls ,  e t  après  cet te  étude ,  on a  constaté qu’ i l  faut  va lor i ser  ces  

deux  bo isement s  a f in de  répondre  aux d i f férents  object i f s ,  notamment ,  

  Aménager et  gérer  ces  boisements .  

  Organiser  la  protect ion e t  garant i r  la  pérenni té des  mil ieux  et  

des paysages de not re s i te  d’invest igat ion.  

  Gérer durablement  l ’espace forest ier  et  sa r ichesse  .  

  Sensibi l iser  le  public et  les  générat ions futures  de l ’ importance  

de la  protec t ion de l ’environnement  et  la  conservat ion du 

patr imoine naturel .  

  Conservat ion des  mil ieux  naturels  et  l ’int roduct ion des  espèces  

qui  sont  adaptées  aux  condi t ions du mil ieu,  cl imat ique 

édaphiques etc…  

  Le projet  s ’at tache ra  notamment  à  lut ter  contre l ’ex ten sion de la  

vi l le  et  les  incendies .   

  Créat ion des  condi t ions favorables  pour l ’accuei l  de différentes  

catégories  du publ ic .  

  Ini t iat ion de la  not ion de l ’écotourisme au sein de notre société.  

  La programmation des  sort ies  pédagogiques pour les  classes  

éducat ives .  

  Aménager ,  entraine  une act ivi té  socioéconomique,  permet  de  

créer  des  postes  d’emplois  et  des  entreprises  locales .  

Les  inf rast ructures  env isagées dans  notre  démarche  sont  :  

6 -1 -  Un écomusée   

L ’opérat ion prendr a  en compte  le  mi l ieu  et  prévo i t  sa  gest ion  à  long  

terme,  dans  un cadre d e  déve loppement  durable .  
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Le  rô le  des  gest ionnaires  est  d ’o f f r i r  une  découverte  agréable  et  une 

divers i té  v isue l le  du paysage  forest ier  ( f igure  44) .  

L ’écomusée sera  insta l lé  à  côté de  la  route  nat iona le  n°  75 ,  tout  prêt  

de la  c i rconscr ipt ion des  forêts .  

A l ’ intér ieur  du musée,  on env isage  d ’ insta l ler  une  sa l le  d ’expos i t ion 

dans  laque l le  on organise  une  représentat ion généra le  de  toutes  espèces 

végéta les  et  an imales  de  notre  pays .   

 Fig.  44.   Exemple d’un écomusée  

 

6-2- Le jardin botanique et le laboratoire des recherches scientifique   

Ce  jard in  env isagé ,  sera  un terra in  d ’éducat ion et  d ’expér imentat ion 

dans  le  but  de  mettre  des  t ravaux  prat iques ,  aux  jeunes  éco l iers  et  

autres ,  apprendre aux  personnes  adul tes  la  cu l ture  des  p lant es .   

Le  laborato i re  env isagé ,  a  pour  but  des recherches  sc ient i f iques ,  en 

vue  de l ’amél iorat ion et  le  déve loppement  du bo isement urba in  en 

qua l i té  d ’adaptat ion des  espèces .  



104 

 

On peu auss i  insta l ler  une  pépin ière  dans  le  cadre  une  act iv i té  

soc ioéconomique,  a f in  de  répondre  au b eso in  de  notre  populat ion en 

qual i té  de  p lante  d ’ornement  et  auss i  la  c réat ion de  poste d ’emplo is .  

Le  jard in  peu t  se  subdiv is er  en  p lus ieurs  parce l les ,  se lon la  

thémat ique  su ivante  :   

-  Parce l le  des  p lantes  aromat iques .  

-   Parce l le  des  p lantes  médic ina les .  

-  Parce l le  des  p lantes  ornementa les .  

-  Parce l les  des  p lantes  de  co l lect ion.  

-  Parce l le  qui  cont ien t  des espèces  forest ières  pour  la  d ivers i f icat ion 

des  deux  bo isements .  

6 -3 -  Les  bout iques   

Ce  sont  des  l ieux  dest inés  au  publ ic  v i s i teur .  I l s  proposeront  à  la  vente 

des  produi ts  te ls  que  bo issons ,  ar t ic les  d ivers .  Ces  bout iques  ont  un 

intérêt  soc ioéconomique  (créat ion d ’emplo is ) .  

 

6 -4 -Ai re  de  jeux   

Cet te  a i re  sera  insta l lée  devant  le  porta i l  n°1 ,  sur  le  c ô té  at tenant  à  

la  c i té  Kaaboub.  Cet te  a i re  de  jeux  est  réservé e  pour  les  enfants ,  e t  sera 

implantée  sur  terra in  p lat  avec  d isponib i l i té  de  tables  et  cha ises  en  bo is  

pour  le s  fami l les  accompagnatr ices .  

6 -5 -Ai re  de  p ique -n ique  et  récréat ion   

Cet te  a i re  sera composée  de  deux  part ies ,  une  a i re  insta l lée  auprès 

de  l ’écomusée ,  l ’ autre  auprès  du porta i l  n°1 .Ces  a i r es  comporte ro nt  des 

banc s ,  des  tables  en  p ierre  ou en bo is .  

6-6-  Les  po ints  d ’eau   
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Les  to i le t tes  dans  ces  bo isement s  sont  ind ispensables .  E l les  ont  pour 

but  d’assurer  la  propreté  de  l ’endro i t .  E l les  auront  éga lement  un rô le  

soc ioéconomique  puisqu’e l les  généreront  des  emplo is  dest inés  à  leur  

entret ien .  Donc  on a  beso in  de  sources d ’eau pour  la  gest ion de  ces  

s i tes .  

L ’emplacement  de  la  retenue d’eau au s e in  la  forêt  de Znadia  (au 

Nord-Est  du rebo isement )  est  b ien  appropr ié .  Vue  la  topographie  de  

notre  zone  d ’ invest igat ion,  cet te  retenue  est  env isageable  dans  le  but  de 

créer  un habi tat  pour  les  o iseaux  et  pour amél iorer  la  b iodivers i té  de  la  

rég ion.  

6 -7 -   Les  park ings   

Ce  sont  des  insta l lat ions  ind ispensables  à  l ’accue i l  des  v i s i teurs  qui  

sont  véhicu lés  pour leur  major i té .  D ’autre  part ,  i l s  serv i ront  auss i  à  

l im iter  la  c i rcu lat ion et  la  d ispos i t ion anarchique  des  véhicu les  à  

l ’ intér ieur  de  la  forêt .  Nous  pouvons  auss i  p lanter  de  façon esthét ique 

des  arbres ,  qui  serv iront  par  leurs  ombrages  pour  les  vo i tures,  ce l les -c i  

devront  êt re  a l ignées  sur  deux rangées  séparées  d ’un al ignement 

d ’arbres .  

Toutes  ces  inf rast ructures  sont  représentées  dans  la  f igure n°45 .  
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Fig. 45. Carte de la répartit ion des infrastructures sur image SPOT, au 

sein de la forêt de Znadia et Gaoua  
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6-8-  Les  panneau x  de  s igna l i sat ion  

6 -8 -1 -  Panneaux  rout iers   

Pour  assurer  une  bonne  l i s ib i l i té  et  v i s ibi l i té  de  la  s igna l i sat ion et  

des  panneaux  indicateurs ,  insta l ler  aux  bords  d es  d i f férentes  vo ies  du 

réseau rout ier  nat iona l ,  pour  dés igner la  forêt  avec une  ment ion de 

k i lométrage .   

6-8-2 -  Panneau d’accue i l  

Ces  panneaux  sont  dest inés  à  dé l iv rer  des message s  qui  permettr ont  

à  l ’usage r  de se  s i tuer  à  l ’éche l le  du mass i f  forest ier  et  du  terr i to i re  

env i ronnant .  Ces  panneaux  seront  insta l l és  à  l ’entrée  pr inc ipa le  de  la  

réserve .  

6 -8 -3 -  Panneaux  d ’ informat ion   

Un panneau access ib le  à  lecture ,  insta l lé  aux  d i f férentes  entrées  de  

la  réserve  à  prox imité  des  espèces pour  donne r  une  informat io n ou une 

c lass i f i cat ion de  cette  espèce .   

6 -8 -4 -  Panneaux  d’or ientat ion,  panneaux - f lèche  

L ’object i f  de ces  panneaux  est  l ’o r ientat ion du publ ic  ou des 

v i s i teurs  à  l ’ intér ieur  de  la  réserve .  I l s  seront  insta l lés  au  n iveau des 

sent iers  et  des  carrefours .  

6 -8 -5 -  Panneaux  thémat ique s  

On peut  ut i l i ser  ce  type  de  panneau x  au serv ice  de  l ’ in format ion 

forest ière ( régénérat ion,  opérat ions  sy lv ico le  ou sur  des part icu l iers  :  

f i xat ion des  so ls ,  ré int roduct ion de  la  faune…) .  

Les  panneaux  thématiques  sont  implanté s  dans  l ’ob ject i f  de  fourni r  

une informat ion en re lat ion avec  les  thémat iques  inhérentes .  Un exemple 

de  panneau est  donné  dans  la  f igure su ivante  ( f igure  n°46 ) .  
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Fig. 46.  Exemple d’un panneau d’acceuil  

 

La  répart i t ion  des  panneaux  e st  représentée  dans  la  f igu re  n°47 . 
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Fig.47. Carte de la répartition des panneaux sur image SPOT,  au sein de la 

forêt de Znadia et Gaoua 
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6 -9 -  Le  corr idor   

Le  corr idor  assure  la  cont inui té  éco log ique  des  deux  b o isements  

c ’est  un l ien  entre  Z nadia  et  Gaoua ( f igure  48) .  

 

 

Fig.  48.   Exemple d’un corridor sous terrain   

 

6-10-  Réa l isat ion des  p is tes  et  sent iers   

6 -10-1-  Les  p istes   

On a  deux  sortes  de  pis te s  :  les  p is te s  cyc lab le s  et  les  p istes  

réserv ées  au  parcours  présent é  dans  l a  forêt  de  Gaoua.  

6 -10-2-  Les  sent iers  ba l i sés   

Ces  sent iers  s eront  réa l i sé s  se lon les  courbes  de  l ’a l t imétr ie ,  en 

formes  sp i ra les ,  avec  un ba l i s age  en bo is .  

Le  rô le  des  p istes  et  les  sent iers ,  est  de  fac i l i ter  aux v i s i teurs  la  

découverte  et  l ’o r ientat ion au se in  de  la  forêt .  Sur  le  p lan  paysag er ,  ces  

ouvrages  re présentent  une  importance  pr imordia l e  dans l ’ aspect  
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esthét ique  des  deux rebo isements .  Les  p is tes  peuvent  êt re  aménagées 

par  d i f férents  types  d ’espèces  arborescentes  ou arbust ives  b ien 

dis t inctes  des  autres  format ions végéta les  ex is tantes .  

6 -10-3-  Les  p istes  cyc lab les   

Ce  sont  des  p is tes  aménagées  au  se in  de la  forêt  de  Gaoua  et  dest inées 

aux  publ ics  sport i f s .  

Ces  p is tes  et  sent iers  sont  représentés dans  la  f igure  n°  49 .  
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Fig.49.  La présentat ion des parcours  et sent iers dans la forêt de Z nadia 

et Gaoua, sur un fond numérique  SPOT  
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6 -11-  L ’ int roduct ion des  espèces  

Après  avo i r  proposé  les  d i f férentes  inf rastructures  au  s e in  des  deux  

rebo isements ,  i l  est  nécessa i re  de  d ivers i f ie r  la  format ion végéta le  

ex is tante ,  dans  le  but  de  l ’amél iorat ion de  la  forêt  et  d ’enr ich i r  le  so l .  

L ’aménagement  du s i te  et  l ’ int roduct ion des  espèces ,  e t  

part icu l ièrement le  cho ix  des espèces  à  int roduire ,  do ivent  êt re  

so igneusement  et  mûrement  ré f léchis .  

Malgré  cet te  propos it ion  d ’aménage ment ,  le  cho ix  de  la  végétat ion 

int rodui te  s ’ inscr i t  dans  une  démarche de concept ion qui  mène,  après  les  

beso ins  et  l ’env i ronnement ,  à  préc iser  la  nature  des  écosystèmes 

pér iurba in  et  urba in  dans  notre  pays .  La  l i s te  des  espèces  proposé es  se  

t rouve  dans  l ’annexe  2 .  

6 -12-  Carte  de  la  propos i t ion  du  plan d ’aménagement   

La  représentat ion est  fa i te  sur  un support  numér ique,  de  l ’ image  Spot  

Ju in  2013.  F igure  n°50  
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Fig.  50.  La proposit ion d’un plan d’aménagement  de la forêt de Z nadia et 

Gaoua, sur un support  numérique Spot 2013 
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Conclusion 

L’agglomérat ion de Sét i f  dispose  à sa périphérie  nord -ouest  de deux 

boisements  qui ,  s’ i ls  étaient  préservés ,  pourraient  servir  de l ieux  de 

détente pour les  ci tadins .  Ces l ieux  auraient  été  mieux exploi tés  dans le  

cadre de la  de préservat ion des  mil ieux naturels ,  en sauvant  ce qui  ex is te 

par  sa t ransformation boisements  at t ract i fs  au publ ic.  

L’ut i l isat ion de différentes  images  satel l i tai res  a  permis 

d’appréhender  les  r i sques encourus par  ces  boisements  notamment ,  ceux  

inhérents  à  l ’étalement  urba in  et  les  construct ions i l l ici tes  à  la  

périphérie et  à  l ’ intér ieur  ces  boisements .  

Les  deux indicateurs  construi ts  à  part i r  d’images sa tel l i tai res  

Landsat  et  Spot ,  et  qui  se  sont  focal isés  sur  l ’occupat ion du sol ,  

fournissent  des  grandeurs  analysables  spat ialement  et  temporel lement .  Il  

s’agi t  d’une analyse visuel le  sur  les  composi t ions colorées  vraie et  

fausse couleur  ains i  que l ’abondance de la  végétat ion.  Leur calcul  es t  

basé sur  le  t rai tement  mult ispectral  des  images de Landsat  5&7 et  Spot  5 

à deux dates  dif férentes  :  l ’analyse de la  réf lectance à part i r  des  indices  

de végétat ions normalisés .   

L’étude de ces  images satel l i tai res ,  nous permet  d’obtenir  des  

informat ions object ives  sur  les  caractér is t iques spat iales  et  temporel les  

de l ’occupat ion des  sols .  E l le  a  répondu aux object i fs  du  t ravai l  à  un  

niveau pert inent  d’adéquat ion à l ’échel le  de la  vi l le .  

Au terme de ce t ravai l ,  i l  nous a été possible  :  

-  D’acquéri r  une mei l leure compréhension du l ien et  des  échanges  

entre la  vi l le  et  son environnement  au niveau  de l ’occupat ion du sol  ;  
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-  De mett re en évidence l ’apport  des  images satel l i tai res  pour 

obtenir  des  informat ions quant i tat ives  et  qual i tat ives  sur  l ’état  de la  

zone d’étude  ;  

-  De s ’ invest i r  dans une autre voie  de réf lex ion sur  l ’ influence  de 

l ’étalement  urba in  sur  son envi ronnement  par  le  biais  des  indicateurs  

spat iaux  qui  sont  adaptés  à  l ’échel le  urbain e et  périurbaine.  Leurs  

méthodes de calcul ,  appl icables  d’une façon uniforme sur  les  quatre 

images,  offrent  l ’opportuni té de la  mise en relat ion de différente s  

informat ions.  

L’analyse de la  variabi l i té  spat iale et  temporel le  par  rapport  à  

l ’occupat ion du sol  nous a permis  de conclure que  :  

-  Les composi t ions colorées  décrivent  un état  donné de 

l ’environnement  des  boisements  de Znadia et  Gaoua qui  sont des  l ieux  d e 

détente pour les  ci tadins  de la  vi l le  de Sét i f .  Il  s ’agi t  de la  d iminut ion de 

couverture végétat ive et  un étalement  urbain t rès  remarquable surtout  à  

la  proximité de la  forêt  de Gaoua  ;  

-  Le calcul  de l ’ indice de végétat ion normalisé (NDVI)  à di fférents 

dates  nous montre que ces  boisements  ont  subi  des  act ions  de 

dégradat ion ces  dernières  années où une diminut ion progressive de la  

couverture végétat ive est  enregis t rée.  

En vue de ces  informat ions ,  nous avons établ i  un plan 

d’aménagement  regroupant  des  infras t ructures  basiques comme les  ai res  

de détente  et  d’inf rast ructure à caractère éducat i f  comme l ’écomusée et  

le  jardin botanique.  Ce plan d’aménagement  a pour but  l ’enrichissement  

de la  biodivers i té  de la  forêt  et  l ’ ini t iat ion de la  populat ion aux  not ions  

d’écotourisme et  de natural isme.   

En perspect ives ,  nous proposons de fai re des  études plus 

approfondies  en agrandissant  la  région et  met t re en  évidence la  

valorisat ion de ces  boisements  au sein de la  wilaya.   
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Thème 

Aménagement  et  va lor isat ion des boisements urbains e t  pér iurbains de la  v i l le  

de Sét if .  

Présenté par :  MISSAOUI Khaled       Direc teur  de thèse  :  GHARZOULI  Rachid  

Résumé :  

Notre travai l  ava it  pour  but  d ’entreprendre une démarche scienti f ique dans le  

but  d’aménage r  les  fo rê ts  de Znadia  et  Gaoua en un parc éco logique .  Ce travai l  a  

consis té  en premier  l ieu ,  à réunir  le  maximum d’information sur  le  s i te .  En second  

l ieu,  on a e ffec tué une étude analyt ique à l ’a ide des images satel l i ta ires de 

Landsat -  5&7 e t  Spot -5 afin d ’évaluer  l ’envi ronnement  de ces boisements.  Les  

résulta ts  obtenus  montrent  un é ta lement urba in signi fica t i f  à  la  proximi té de la  

forêt  de  Gaoua a ins i  d ’une d iminut ion progress ive de la  couver ture végéta t ive  au 

niveau de la  forêt  de Z nadia.  Dans ce cadre ,  un plan d’aménagement a  été  établ i  

pour  mettre  en valeur  ces deux si tes au profi t  des c i tad ins ,  en les t ransformant en 

l ieux de dé tente e t  de  lo is ir s ,  e t  leur  par t icipation à  la  protect ion du patr imoine .  

Mots clés  :    Znadia ,  Gaoua,  aménageme nt,  images sa te l l i ta ires,  é talement urba in,  

boisement  

Abstract  :  

Our work was to  undertake a  scient i fic  approach in the management  o f forest  

Znadia and Gaoua in an ecologica l  park goal .  This work was pr imari ly to  ga ther  as  

much informat ion on the s i te ,  and  then carry out  an analyt ical  s tudy using sa te l l i te  

images o f  Landsa t -5  & 7  and Spot -5 to  assess the environment  o f these plantat ions .  

The result s  ob ta ined show a  s igni f icant  urban sprawl  proximi ty to  the fo res t  Gaoua  

and a gradual  reduct ion of vegetat ive cover  a t  the forest  Znadia.  In this context  a  

management plan has been prepared to  highlight  these two si tes to  a t tract  c i ty  

dwel lers a  place of  relaxation and leisure  and par t ic ipa tion in her i tage protec tion.  

Keywords:   Znadia ,  Gaoua,  amenagement,  sa tel l i te  images ,  urban sprawl ,  

afforesta t ion.  

ملخص  

ن   ا ا ء هذ يهدف لإجرا عمل  ل هج ا ن ل وة  ا ا ق و  ة  دي ا زن ة  ب غا ة  ئ ي ه ت جل  أ من  مي  عل ل ة  ا ق ي لى حد ة ا ي ئ ي ت . ب خطوا

تضمنت  عمل  ل م في ا ا مق ل ر جمع الأول ا كب ر أ د ومات من ق معل ل ى ا ع، عل موق ل م ومن ا ء ث جرا سة إ را ة د ي ل ي حل  ت

م ا استخد مار صور ب ة الأق عي ا لصن دسات ا وت و 7 و 5 لان م 5 سب ي ي ق ت ر  ل تشجي ل ا ا  هذ ة  ئ ي ج. ب ئ ا ت ن ل تي ا ل م ا  ت

لحصول ا ا ه ي زحف تظهر عل ل ر ا ي ب ك ل ا ني  عمرا ل خفاض ا ن وا وة   ا ق ة  ب غا دريجي قرب  ء ت غطا ل ي ل ت ا ب ن ل ة  ا ب غا ي  ف

ة ي د ا ا في. زن ق هذ ا سي ل م ا د ت ا عد ن مخطط إ هذي ة  ئ ي ه ت ن ل عي موق ل ن لجذب ا ة سكا ن ي د م ل ء ا رخا ه للاست ي رف ت ل ا  و

ركة مشا ل ا ة في و ي ا راث حم ت ل  .ا

ا م كل ل احيةا ت مف ل ا  : ت 

ة  ي د ا وة, زن ا ط, ق ,تخطي مار صور  ة الأق عي ا لصن , ا لزحف  ي ا ن عمرا ل ,ا ر     تشجي

 


